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TEXT

In tro duc tion
Lors de notre ana lyse d’ar ticles de presse en France et en Chine, nous
avons ob ser vé des dif fé rences qui viennent éclai rer les évo lu tions en
cours Concer nant le dis cours sur les per sonnes âgées. Ainsi l’ob jec tif
de ce texte sera, à la lu mière de notre cor pus, de pré sen ter les mots
fré quents et les nou veaux vo ca bu laires uti li sés par les ré dac teurs de
ces ar ticles et d’exa mi ner leur per ti nence.

1

Selon le der nier re cen se ment dé mo gra phique mené en 2020, 18,7 %
de la po pu la tion chi noise a plus de 60 ans, soit une aug men ta tion de
5,44  points par rap port au re cen se ment pré cé dent réa li sé en 2010 1.
Pen dant la même pé riode, la France a, selon les chiffres de l’Insee,
connu une évo lu tion si mi laire  : le pour cen tage des 60 ans et plus a
aug men té de 4,1 points pour at teindre 26,9 % en 2020 2. Cette si mi li‐ 
tude existe en effet de puis plus de 40  ans, comme l’in dique la fi‐ 
gure 1 :

2



Analyse linguistique comparative du vocabulaire journalistique relatif au vieillissement dans les
sociétés chinoise et française

Fi gure 1. Évo lu tion his to rique du pour cen tage de per sonnes âgées en Chine et

en France de puis les an nées 1980

Sources : Bu reau na tio nal de sta tis tiques de Chine 3, Insee 4

Or, ces évo lu tions ont lieu dans des contextes so cioé co no miques et
cultu rels très dif fé rents. Quels re gards les deux so cié tés portent- elles
res pec ti ve ment sur ce phé no mène ? Quelles sont les so lu tions ima gi‐ 
nées et mises en place ? Pour ap por ter une ré ponse à ces in ter ro ga‐ 
tions, nous nous pro po sons d’ana ly ser des dis cours mé dia tiques dans
les deux pays.

3

Cet ar ticle est or ga ni sé de la façon sui vante. Tout d’abord, se ront pré‐ 
ci sées la mé tho do lo gie uti li sée et la construc tion du cor pus d’étude.
Puis nous exa mi ne rons le vo ca bu laire lié à la re traite et à la santé
phy sique et men tale. En suite se ront abor dées les re la tions fa mi liales
et nous ter mi ne rons par l’ana lyse des images et des eu phé mismes
que les so cié tés ren voient sur le vieillis se ment.

4

1. Mé tho do lo gie de re cherche et
construc tion de cor pus
La mé thode fon da men tale de re cherche uti li sée dans cette étude est
l’ana lyse des don nées d’un cor pus construit à par tir des ar ticles de
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presse de Chine et de France, pu bliés au cours de la pé riode  2015-
2021. Le cor pus com prend deux sous- corpus qui en globent
927 000 mots en chi nois et 1,38 mil lion de mots en fran çais res pec ti‐ 
ve ment. Les ar ticles consti tuant le cor pus contiennent les mots clés
comme « per sonne âgée », « se nior », « vieillis se ment », et sont col‐ 
lec tés à par tir de la base de don nées Fac ti va 5, dont les sources
couvrent les prin ci paux jour naux ou sites d’in for ma tion des deux
pays, tels que Xin hua News, People’s Daily, China Eco no mic In for ma‐ 
tion Net work, East day.com, etc. pour la Chine ; et Le Monde, Le Fi ga ro,
Les Échos, La Croix, etc. pour la France.

Outre le cor pus construit par nous- mêmes, cer taines autres res‐ 
sources pu bliques sont éga le ment ex ploi tées pour ser vir comme cor‐ 
pus sup plé men taires de vé ri fi ca tion et d’ex clu sion :

6

���Dic tion naire de l’Aca dé mie fran çaise

���Le por tail lexi cal du Centre na tio nal de res sources tex tuelles et lexi cales (ci- 
après dé nom mé CNTRL). Avec le Dic tion naire de l’Aca dé mie fran çaise, ces
deux sources sont uti li sées comme le cor pus d’ex clu sion pour vé ri fier les
néo lo gismes en fran çais.

���大辞海 (dic tion naire Da ci hai) – cor pus d’ex clu sion pour la vé ri fi ca tion de néo ‐
lo gismes en chi nois

Les prin ci paux ob jets d’étude sont le vo ca bu laire qui per met d’in di‐ 
quer des thèmes spé ci fiques ou de ré vé ler des phé no mènes so ciaux
liés à la po pu la tion vieillis sante, y com pris les ex pres sions de haute
fré quence, les néo lo gismes, les noms propres, etc. Pour iden ti fier les
su jets aux quels la presse des deux pays ac corde une grande at ten tion,
nous avons étu dié les 100  mots les plus fré quents dans les échan‐ 
tillons re cueillis, et avons trou vé quelques mots com muns dans les
deux langues, à sa voir : « vie » (生活 [sheng huo]), « soins » (护理 [hu li]
/ 照料 [zhao liao]), « santé » (健康 [jian kang]), « ser vices mé di caux »
(医疗 [yi liao]), « fa mille » (家庭 [jia ting]), etc. (voir fi gure 2). Ces ré‐ 
sul tats montrent que la vie des per sonnes âgées, les soins du quo ti‐ 
dien (tels que le be soin du soin in fir mier et des ser vices mé di caux),
ainsi que le rôle de la fa mille (en par ti cu lier celui des en fants, que
nous ex pli que rons en dé tail plus tard), consti tuent les prin ci paux
thèmes de re por tage et dis cus sion. Dans les sec tions sui vantes de
cette étude, nous ana ly se rons plus en dé tail les ca rac té ris tiques de
l’uti li sa tion du vo ca bu laire dans les ar ticles re la tifs à ces su jets, et
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Fi gure 2. Mots fré quents pré sents si mul ta né ment dans la presse des deux pays

iden ti fiés à par tir de notre cor pus

ten te rons d’éclai rer les phé no mènes so ciaux qui sous- tendent les
mots.

2. Re traite et 养老 [yang lao]
En étu diant les col lo cats et co oc cur rences du mot 生活  [sheng huo]
(sens lit té ral : vie, 2 976 oc cur rences), nous avons d’abord re mar qué la
fré quence de la no tion 养老 [yang lao] (15 521 oc cur rences, sens lit té‐ 
ral : 养 [yang] – éle ver / nour rir / culti ver ; 老 [lao] – vieux) dans les
échan tillons chi nois. Ce qui at tire notre at ten tion, c’est que nous ne
trou vons pas de terme équi valent en fran çais pour ce concept. Cela
se re flète dans les deux as pects sui vants  : d’abord, dans les échan‐ 
tillons en fran çais, bien qu’on trouve des ex pres sions cor res pon‐ 
dantes à cer taines ex pres sions chi noises com pre nant le mot 养老
[yang lao], telles que «  main tien à do mi cile  » (364  oc cur rences) qui
cor res pond à 居家养老 [ju jia yang lao], « aller / vivre / ré si der / être
en ins ti tu tion » (87 oc cur rences) qui cor res pond à 机构养老 [ji gou

8
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yang lao], «  pen sion  » (138  oc cur rences) qui cor res pond à 养老金
[yang lao jin], etc., la no tion de 养老  [yang lao] n’est ce pen dant que
très ra re ment ex pli ci te ment ver ba li sée, ce qui si gni fie que la cor res‐ 
pon dance de ces ex pres sions dans les deux langues est as su rée par
les in for ma tions contex tuelles, plu tôt que par l’équi va lence des uni tés
lexi cales. Deuxiè me ment, bien que dans la tra duc tion, le mot 养老
[yang lao] ait été, dans cer tains cas, as si mi lé à la no tion de «  re‐ 
traite  », les deux uni tés lexi cales pré sentent ce pen dant des dif fé‐ 
rences du point de vue sé man tique. Selon le dic tion naire chi nois Da‐ 
ci hai [2009 : 4106], la dé fi ni tion du mot 养老 [yang lao] en globe deux
as pects, à sa voir :

���Sou te nir la vie d’une per sonne âgée, où le ca rac tère 养 [yang] re pré sente la
no tion de 奉养 [feng yang] – le sou tien fi nan cier ou phy sique four ni par les
en fants adultes aux pa rents ;

���Vivre tran quille dans sa vieillesse, où le ca rac tère 养 [yang] re pré sente la no ‐
tion de 休养 [xiu yang] « se re po ser et se pré ser ver ».

En re vanche, le mot fran çais « re traite », comme l’in dique le Dic tion‐
naire de l’Aca dé mie fran çaise 6, sou ligne l’ac tion de se re ti rer d’une si‐ 
tua tion, qui peut être la vie ac tive, ou les ac ti vi tés pro fes sion nelles. Il
est clair que le mot fran çais n’en globe pas la no tion d’«  avoir ses
moyens de sub sis tance as su rés dans la vieillesse » dans sa dé fi ni tion,
ce qui, pour nous, consti tue une dif fé rence assez fon da men tale avec
养老  [yang lao] en chi nois. Sé man ti que ment, nous avons ten dance à
consi dé rer le mot chi nois 退休 [tui xiu] (sens lit té ral : re cu ler et se re‐ 
po ser) comme équi valent total du mot « re traite » en fran çais. Pour‐ 
tant, le nombre d’oc cur rences du mot 退休 [tui xiu] (416 oc cur rences)
est bien in fé rieur à celui de 养老 [yang lao] (15 521 oc cur rences) dans
notre cor pus. Pour quoi verbalise- t-on la no tion de «  l’as su rance des
res sources de vie dans sa vieillesse en chi nois », alors que cette ver‐ 
ba li sa tion ne se re trouve pas en fran çais  ? Pour quoi le terme 养老
[yang lao] est beau coup plus uti li sé que 退休 [tui xiu] en chi nois ? Le
choix du vo ca bu laire étant ca pable de re flé ter, à un cer tain degré, la
men ta li té de ses uti li sa teurs, il y a gé né ra le ment une rai son der rière
l’uti li sa tion de mots, même sans que les uti li sa teurs en soient eux- 
mêmes conscients (Grice [1989]). Nous es ti mons que le manque de
sen ti ment de sé cu ri té chez les per sonnes âgées en Chine en rai son
de leur si tua tion fi nan cière ré sul tant de leur sta tut de re trai tés est
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éga le ment sus cep tible de contri buer à la for ma tion de cette dif fé‐ 
rence lin guis tique.

Selon l’en quête lon gi tu di nale menée par Xiao Zhu et Wen ting Fan
[2017] en 2014 sur la si tua tion fi nan cière des per sonnes âgées en
Chine, 23,09 % des Chi nois de 60 ans et plus vivent dans la pau vre té,
et la pro ba bi li té de pas ser sous le seuil de pau vre té aug mente avec
l’âge. En ce qui concerne la France, selon les sta tis tiques pu bliées
dans le rap port Les re ve nus et le pa tri moine des mé nages (Insee, 2018),
en 2015, le taux de pau vre té des per sonnes de 65 ans et plus est de
6,9  %. Ces sta tis tiques montrent clai re ment qu’en gé né ral, les per‐ 
sonnes âgées en Chine ont plus de risques de ren con trer des dif fi cul‐ 
tés fi nan cières que les Fran çais âgés. Cet as pect ex plique, d’une cer‐ 
taine ma nière, l’ap pa ri tion fré quente du mot 养老 [yang lao] dans les
ar ticles de presse chi nois concer nant le vieillis se ment, puisque la
nour ri ture et l’hé ber ge ment sont en effet une pré oc cu pa tion im por‐ 
tante pour une par tie non né gli geable des per sonnes âgées en Chine,
étant don née leur si tua tion fi nan cière. D’ailleurs, dans des ar ticles
plus ré cents, nous avons re mar qué un néo lo gisme dé ri vé de ce mot :
享老 [xiang lao] (sens lit té ral : pro fi ter de sa vieillesse, 8 oc cur rences).
La pro non cia tion étant très proche de son « ori gine » 养老 [yang lao],
ce qui per met de l’y as so cier, le néo lo gisme met da van tage l’ac cent
sur la no tion de « pro fi ter ». Nous pen sons que bien qu’il soit peu en‐ 
vi sa geable que le néo lo gisme rem place le mot 养老 [yang lao] dans un
futur proche, son ap pa ri tion est tou te fois un signe po si tif que les Chi‐ 
nois com mencent à prendre conscience de l’im por tance qu’il y a de
pro fi ter de la re traite, ce qui avait été lar ge ment né gli gé dans la prio‐ 
ri sa tion des moyens de sub sis tance dans le passé.

10

3. Santé phy sique et men tale
La santé des per sonnes âgées et l’accès aux ser vices mé di caux consti‐
tuent un autre élé ment d’at ten tion de la presse des deux pays, ce qui
se re flète par le grand nombre d’oc cur rences des mots y ré fé rant
dans le cor pus, no tam ment 健康  [jian kang] (3  883  oc cur rences)  /
« santé » (2 231 oc cur rences) et 医疗  [yi liao] (1 950 oc cur rences) /
«  mé di cal  » (1  080  oc cur rences). Est éga le ment frap pante la ré cur‐ 
rence des mots tels que « covid- 19 » (621 oc cur rences) et « vac ci na‐ 
tion » (1 000 oc cur rences) parmi les co oc cur rences du mot « santé »
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dans les échan tillons en fran çais. En effet, l’ap pa ri tion de l’épi dé mie
mon diale de covid- 19 a sans aucun doute été l’évé ne ment le plus
mar quant de l’année 2020, af fec tant no tam ment la vie des per sonnes
âgées. Les don nées de di vers pays ont confir mé que le risque de ma‐ 
la dies graves et de décès est si gni fi ca ti ve ment plus élevé chez les pa‐ 
tients âgés at teints de la covid- 19, par rap port aux adultes et aux en‐ 
fants. Pour ré ta blir le fonc tion ne ment nor mal de la vie en so cié té, la
Chine et la France s’in ves tissent constam ment pour en cou ra ger la
vac ci na tion. Il est à noter que les deux pays avaient pré sen té pour tant
des at ti tudes assez contras tées à l’égard de l’obli ga tion vac ci nale. La
France ap pe lait les per sonnes âgées à se faire vac ci ner avant toutes
les autres tranches d’âge, comme en té moigne l’ar ticle re cueilli dans
notre cor pus « Vac cin  : les plus fra giles et leurs soi gnants d’abord  ! »
(Pu blié le 01/12/2020 par La Nou velle ré pu blique du Centre- Ouest). En
re vanche, selon l’ar ticle « 60岁及以上老年人能否打新冠疫苗？官方回应
来了  » (« Les per sonnes âgées de 60 ans et plus peuvent- elles re ce‐ 
voir le vac cin contre le Covid- 19 ? La ré ponse of fi cielle est ici ») pu‐ 
blié le 19/03/2021 par Xin hua News, on peut voir que la Chine sug gé‐ 
rait que les per sonnes de moins de 60 ans soient vac ci nées en pre‐ 
mier au début de la pan dé mie de covid. Cette di ver gence re flète les
dif fé rents rai son ne ments des deux pays en ma tière de pro tec tion des
per sonnes âgées  : les Fran çais es ti maient que les per sonnes âgées
pos sèdent un sys tème im mu ni taire plus faible et de vraient donc être
vac ci nées en prio ri té pour être mieux pro té gées du virus, tan dis que
selon les Chi nois, compte tenu de l’in suf fi sance de don nées cli niques
im por tantes sur les ef fets se con daires po ten tiels du vac cin au début
de la cam pagne de vac ci na tion, la vac ci na tion des per sonnes âgées
de vait être ef fec tuée avec pru dence jusqu’à ce que da van tage d’in for‐ 
ma tions soient dis po nibles.

Outre les risques ex pli cites posés par le virus sur la santé phy sique, la
pan dé mie me nace éga le ment la santé men tale des per sonnes âgées.
En fait, à tra vers le nombre d’oc cur rences des mots «  so li tude  »
(230 oc cur rences) et 孤独  [gu du] (so li tude, 98 oc cur rences) dans le
cor pus, il n’est pas dif fi cile de confir mer que la souf france due à des
pro blèmes de santé men tale chez les per sonnes âgées à cause de la
perte des liens so ciaux est fré quente dans les deux pays. Selon le rap‐ 
port 中国老年社会追踪调查  (En quête so ciale lon gi tu di nale sur le
vieillis se ment en Chine) (Ins ti tut de gé ron to lo gie, uni ver si té Ren min
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de Chine, 2016), 24,78 % des per sonnes âgées chi noises son dées dé‐ 
clarent souf frir du sen ti ment de so li tude. De même, en France, selon
l’étude menée conjoin te ment par les Pe tits Frères des pauvres et
l’ins ti tut CSA en 2017 7, 300 000 per sonnes de plus de 60 ans ne ren‐ 
contrent qua si ment ja mais ou très ra re ment d’autres per sonnes, tous
ré seaux confon dus (fa mi lial, ami cal, voi si nage, ré seau as so cia tif).

Pour lut ter contre les pro blèmes men taux cau sés par la perte des
liens so ciaux, la Chine et la France ont tenté di verses me sures. À tra‐ 
vers les co oc cur rences des mots «  so li tude  » et孤独  [gu du], nous
avons ob ser vé la men tion des uni ver si tés dé diées aux se niors dans le
cor pus. Il est à noter que la France est le pre mier pays au monde à
créer des éta blis se ments d’édu ca tion su pé rieure dé diés aux per‐ 
sonnes âgées, bap ti sés « uni ver si tés du troi sième âge », la pre mière
ayant été créée en 1973 à Tou louse, sous l’im pul sion du pro fes seur
Pierre Vel las (Ro bi chaud [1988]). Ins pi rée par cela, la Chine a éga le‐ 
ment com men cé à ou vrir ses propres uni ver si tés du troi sième âge
dans les an nées 1980. Selon le rap port 中国老年教育发展报告（2019-
2020） (Rap port sur l’évo lu tion de l’édu ca tion à l’âge avan cé en Chine
2019-2020) 8, la Chine compte plus de 76 000 éta blis se ments dé diés à
l’édu ca tion su pé rieure des per sonnes âgées à la fin de 2019.

13

4. Re la tions fa mi liales
La fa mille est une autre no tion fré quem ment évo quée dans les
échan tillons de notre cor pus. Lors de l’étude des textes où fi gure le
mot 家庭  [jia ting] (fa mille), nous avons iden ti fié un néo lo gism, 卒婚
[zu hun], comme in di qué dans l’ar ticle cité ci- dessous :

14

« 日本婚姻新趋势：娃比丈夫重要，老年流行“卒婚”，原因值得反思。 »

(«  Nou velle ten dance de re la tions conju gales au Japon  : les en fants
sont plus im por tants que le mari. Il faut ré flé chir à la po pu la ri té du
“卒婚” chez les per sonnes âgées ») (Sohu News 16/03/2020).

15

Il s’agit d’un em prunt di rect du terme ja po nais卒婚  [sot su kon] créé
par l’écri vain ja po nais Yu mi ko Su giya ma en 2004 dans son livre 卒婚の
ススメ  (Je vous conseille d’être di plô mé du ma riage), et qui se tra duit
lit té ra le ment par « être di plô mé du ma riage ». Le mot dé signe un état
où, au mo ment où les deux époux ont pris leur re traite, la femme a
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rem pli toutes ses obli ga tions ma tri mo niales, de sorte qu’elle est « di‐ 
plô mée  » de son ma riage. Le couple ne di vorce pas, leur ma riage
étant tou jours re con nu par la loi, tan dis que les deux époux ne sont
plus contraints par les rôles ma tri mo niaux im po sés par la so cié té.
Dans cet état, le couple, no tam ment la femme, peut consa crer plus de
temps et d’éner gie à ses propres centres d’in té rêt. Cette nou velle
forme de ma riage après la re traite a at ti ré beau coup d’at ten tions au
Japon. Bien que les sta tis tiques des couples qui ont es sayé cette dis‐ 
po si tion ne soient pas dis po nibles, une en quête menée par In ter sta‐ 
tion Ar chi tec ture Agen cy à Tokyo in dique que plus de 50  % des
couples ja po nais sont in té res sés pour s’en ga ger dans cette voie 9.

Pour l’ins tant, ce néo lo gisme n’ap pa raît que dans des ar ticles pré sen‐ 
tant la si tua tion ma tri mo niale des re trai tés au Japon. Dans notre cor‐ 
pus, nous n’avons pas en core trou vé d’uti li sa tion de ce terme en de‐ 
hors de ce contexte, ce qui si gni fie que cet état ma tri mo nial n’est pas
en core une pra tique cou rante en Chine. Pour tant, selon l’es ti ma tion
Na tions unies en 2019 10, la ten dance d’évo lu tion et la vi tesse du
vieillis se ment de la so cié té chi noise sont très si mi laires à celles du
Japon, le degré de vieillis se ment de la so cié té du Japon d’au jourd’hui
étant celui de la Chine dans 30 ans. Selon les sta tis tiques pu bliées par
l’OMS 11, l’écart d’es pé rance de vie des femmes entre la Chine et le
Japon s’est pro gres si ve ment ré duit au cours des 20 der nières an nées
(voir fi gure  3). Avec l’al lon ge ment de l’es pé rance de vie, les femmes
chi noises au ront cer tai ne ment plus de temps libre du rant la re traite,
nous nous de man dons si un jour le mode de vie du 卒婚  [zu hun]
émer ge ra éga le ment en Chine, étant donné les nom breux points
com muns au ni veau cultu rel entre les so cié tés chi noise et ja po naise.
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Fi gure 3. Évo lu tion de l’es pé rance de vie des femmes en Chine, en France et au

Japon au cours des 20 der nières an nées

En re vanche, nous n’avons trou vé au cune ex pres sion cor res pon dant à
ce néo lo gisme dans les échan tillons en fran çais, ce qui si gni fie que la
pra tique de 卒婚 [zu hun] est en core peu connue en France, n’at ti rant
ainsi pas assez l’at ten tion de la presse. L’es pé rance de vie des femmes
en France est très proche de celle du Japon (selon fi gure 3), alors que
cette pra tique est peu connue dans les pays eu ro péens  ; c’est parce
que les se niors en France n’hé sitent pas à di vor cer ou à se sé pa rer. En
effet, les sta tis tiques montrent clai re ment que le nombre de di vorces
im pli quant un homme ou une femme de plus de 60 ans a connu une
ten dance à la hausse au cours des 30  der nières an nées en France
(voir fi gure 4). Cette ten dance est éga le ment rap por tée dans de nom‐ 
breux ar ticles de presse. Par exemple, Le  Fi ga ro in dique que le
nombre de per sonnes sé pa rées âgées de 60  ans ou plus a presque
dou blé entre 2004 et 2014 12 ; RFI rap porte que di vor cer au troi sième,
sinon au qua trième âge de la vie n’est plus un tabou pour les Fran‐ 
çais 13. Un terme est même in ven té pour dé si gner ce phé no mène  :
« di vorce gris ». Pour nous, quelle que soit la forme que prend la rup‐ 
ture avec son par te naire, qu’il s’agisse d’une sé pa ra tion en forme de卒
婚  [zu hun] ou d’un di vorce tar dif, c’est un signe que la com pré hen ‐
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Fi gure 4. Évo lu tion du taux de di vorce selon l’âge (Solaz [2021])

sion des per sonnes âgées contem po raines concer nant la re la tion
entre le ma riage et la vie a chan gé par rap port à leurs pré dé ces seurs.

Outre la re la tion conju gale, la pro gé ni ture est un autre élé ment im‐ 
por tant dans les re la tions fa mi liales. En effet, nous consta tons que le
mot « en fant » est bien plus fré quem ment men tion né dans le cor pus
des deux langues par rap port à ceux dé si gnant le conjoint ou le ma‐ 
riage (voir fi gure 5).
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Fi gure 5. Com pa rai son de la men tion des no tions « en fant », « conjoint » et « ma- 

riage » dans le cor pus des deux langues

En étu diant les ar ticles men tion nant le mot « en fant », nous consta‐ 
tons que dans les deux pays, il existe des per sonnes âgées qui
souffrent du fait de vieillir loin de leur des cen dance. À cet égard, la
presse des deux pays di verge à nou veau dans l’em ploi du vo ca bu laire.
Nous avons fa ci le ment re mar qué l’exis tence de ce pro blème en
Chine, en rai son de la fré quente men tion du terme 空巢  [kong chao]
(syn drome du nid vide, 615 oc cur rences) dans les échan tillons en chi‐ 
nois. Par exemple, l’ar ticle « 近1.2亿独居和空巢老人  如何不让他们成
为“被人遗忘的孤岛” » (« Près de 120 mil lions de per sonnes âgées vi‐ 
vant seules ou aux nids vides : com ment évi ter qu’elles ne de viennent
des “îles ou bliées” »), re cueilli dans notre cor pus, in dique que les per‐ 
sonnes âgées aux nids vides re pré sentent la moi tié du nombre total
de per sonnes de 60 ans et plus en Chine, soit en vi ron 120 mil lions de
per sonnes âgées qui ne vivent pas à proxi mi té de leurs en fants. En
re vanche, en ce qui concerne la France, bien que beau coup de per‐ 
sonnes âgées soient tou chées par le pro blème de vieillir loin de leur
des cen dance, la presse fran çaise n’évoque que très ra re ment le terme
«  nid vide  » (seule ment 2  oc cur rences). Les ar ticles, re cueillis dans
notre cor pus, «  La so li da ri té gé né ra tion nelle ré siste en core à l’éloi‐ 
gne ment fa mi lial » et « Quand les pa rents vieillissent loin de leurs en ‐
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Fi gure 7. Dé si gna tions des ap pel la tifs « grand- père » et « grand- mère » dans les

échan tillons en chi nois

fants  », pu bliés par La  Croix en 2018 et 2020 res pec ti ve ment, rap‐ 
pellent qu’un bon nombre de per sonnes âgées en France sont obli‐ 
gées de comp ter sur elles- mêmes en rai son de la dis tance géo gra‐ 
phique de ré si dence avec leurs en fants. Ci tant une étude menée en
2018 par l’Ins ti tut na tio nal d’études dé mo gra phiques (Ined), les ar‐ 
ticles in diquent que si l’on consi dère comme « ai dants po ten tiels » les
seuls en fants adultes qui vivent suf fi sam ment près de chez leurs
vieux pa rents, 27,7 % des per sonnes âgées de 75 ans et plus en France
vivent sans ai dants fa mi liaux.

En outre, nous consta tons que les ap pel la tions des se niors par les
jeunes gé né ra tions pré sentent pas sa ble ment de dif fé rences dans les
deux pays. En ana ly sant les 107 oc cur rences des ap pel la tifs 爷爷  [ye
ye] (grand- père) et 奶奶  [nai nai] (grand- mère) dans les échan tillons
en chi nois, nous consta tons qu’elles peuvent être uti li sées à la fois
pour ren voyer à ses grands- parents bio lo giques, ou comme suf fixes
ho no ri fiques lors qu’on se ré fère aux per sonnes âgées qui ne sont pas
vé ri ta ble ment membres de sa fa mille (voir fi gure 7).

21

Nous avons ten dance à consi dé rer que l’ex ten sion de ces ap pel la tifs
en chi nois est in dis so ciable de l’an té cé dent cultu rel de la so cié té chi ‐
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noise pro fon dé ment in fluen cé par le confu cia nisme. Il y a plus de
deux mille ans, le cé lèbre pen seur chi nois Men cius avait pro po sé
l’idée d’ho no rer les per sonnes âgées des autres fa milles comme nous
ho no rons les nôtres 14. Au contraire, l’in té gra li té des 38 oc cur rences
des ap pel la tifs « grand- père » et « grand- mère » dans les échan tillons
en fran çais concernent uni que ment les grands- parents bio lo giques.
Si l’uti li sa tion de titres de pa ren té sur des per sonnes non ap pa ren tées
est un geste d’amour uni ver sel, l’adop tion de suf fixes ho no ri fiques
dif fé rents en fonc tion de l’âge de l’in ter lo cu teur risque ce pen dant
d’être consi dé ré comme de l’âgisme, en fonc tion de la sen si bi li té de la
culture concer née à cette ques tion. À cet égard, l’ap proche fran çaise
consis tant à uti li ser « mon sieur » et « ma dame » comme ap pel la tifs
gé né raux de tous les adultes peut ef fec ti ve ment évi ter ce pro blème.
Dans la der nière sec tion de cette étude, nous pré sen te rons quelques
dif fé rences entre la Chine et la France en ce qui concerne la dé no mi‐ 
na tion des concepts liés aux per sonnes âgées, ainsi que les images
des per sonnes âgées dans la presse des deux pays.

5. Image de la vieillesse et eu phé ‐
mismes
Au cours de l’iden ti fi ca tion et de l’ana lyse des mots clés pour cha cun
des thèmes men tion nés ci- dessus, nous avons re mar qué une dif fé‐ 
rence im por tante entre la Chine et la France dans la pra tique de dé‐ 
no mi na tion des concepts re la tifs aux per sonnes âgées par le tru che‐ 
ment d’eu phé mismes. En fait, nous consta tons qu’en fran çais, dans
les dé no mi na tions for melles de concepts liés aux per sonnes âgées fi‐ 
gure ra re ment ex pli ci te ment le mot « vieux », ainsi dans les lo cu tions
pré cé dem ment men tion nées « uni ver si té du troi sième âge », « mai‐ 
son de re traite », « main tien à do mi cile », etc., qui contrastent for te‐ 
ment avec les ex pres sions com pa rables en chi nois 老年大学 [lao nian
da xue], 养老院 [yang lao yuan], 居家养老 [ju jia yang lao]. Ces eu phé‐ 
mismes se re trouvent éga le ment dans les ex pres sions fré quem ment
em ployées par la presse fran çaise pour dé si gner les per sonnes âgées,
telles que « sé niors », « aînés », « re trai tés », etc. Il est re la ti ve ment
rare en fran çais que les per sonnes âgées soient dé nom mées for mel le‐ 
ment « les vieux » ou « les vieilles per sonnes ».
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En chi nois, à l’in verse, nous ne voyons pas de res tric tion gé né rale sur
l’ap pa ri tion du ca rac tère 老  [lao] (vieux) lors de la dé no mi na tion de
concepts ou d’ob jets re la tifs aux per sonnes âgées, comme en té‐
moignent les dé no mi na tions les plus cou rantes des per sonnes âgées
en chi nois 老人 [lao ren] (sens lit té ral : vieille per sonne) et 老年人 [lao
nian ren] (sens lit té ral : per sonne de la vieillesse). De plus, en chi nois,
on uti lise par fois in ten tion nel le ment le mot 老年 [lao nian] (sens lit té‐ 
ral : vieillesse) pour sou li gner le lien entre le concept concer né et les
per sonnes âgées. Les 67 oc cur rences de l’ex pres sion 老年痴呆症 [lao
nian chi dai zheng] (sens lit té ral : dé mence de vieillesse) 15 dans notre
cor pus consti tue une preuve so lide que des ex pres sions qui risquent
d’être consi dé rées comme ta boues en fran çais peuvent néan moins fi‐ 
gu rer dans un re gistre for mel en chi nois. La cause de cette di ver‐ 
gence dans l’uti li sa tion des uni tés lexi cales entre les deux pays n’est
pas que la langue chi noise manque de moyens pour ex pri mer par eu‐ 
phé misme la vieillesse. Au contraire, de même que la vieillesse, selon
la tranche d’âge pré cise, est dé si gnée en fran çais par eu phé misme
comme « troi sième âge », « qua trième âge » voire « cin quième âge »,
elle peut aussi être ap pe lée par eu phé misme花甲之年  [hua jia zhi
nian], 古稀之年 [gu xi zhi nian] et 耄耋之年 [mao die zhi nian] en chi‐ 
nois. Au lieu de cela, nous avons ten dance à consi dé rer que ce sont
les dif fé rentes images as so ciées cultu rel le ment aux «  per sonnes
âgées » et au fait d’« être vieux » qui sont à l’ori gine de cette di ver‐ 
gence. Plus pré ci sé ment, nous par lons de la sen si bi li té cultu relle des
deux pays à l’« âgisme ».
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Quels que soient les fac teurs qui ont fi na le ment en traî né l’âgisme, la
na ture dis cri mi na toire de cette pra tique va ef fec ti ve ment à l’en contre
des normes mo rales de base dans la plu part des pays du monde.
Ainsi, à l’ins tar de la lutte contre le ra cisme et le sexisme, lut ter
contre la dis cri mi na tion fon dée sur l’âge est de ve nu un élé ment po li‐ 
ti que ment cor rect dans des pays sen sibles à la dis cri mi na tion. Le
chan ge ment de ter mi no lo gie en est une concré ti sa tion  : des uni tés
lexi cales qui sont cultu rel le ment as so ciées à une image né ga tive et
sus cep tibles de sus ci ter des soup çons de dis cri mi na tion, telles que
« vieux », « vieille » et « vieillard » en fran çais, sont ainsi rem pla cées
dans le lan gage for mel par celles dont la neu tra li té est exempte d’éva‐ 
lua tion et de ju ge ment selon le contexte. En effet, comme l’in dique
l’ar ticle « Dire la vieillesse et les vieux » (Trin caz, Pui ja lon & Hum bert
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[2011]), les mots « vieux », « vieille » et « vieillard » sont tous dé pré‐ 
ciés et as so ciés à une image né ga tive en fran çais. Afin de pou voir dé‐ 
si gner les per sonnes âgées de ma nière plus neutre, la France s’in ves‐ 
tit dans la re cherche d’ex pres sions al ter na tives aux dé si gna tions des
concepts re la tifs à la vieillesse de puis 1983. La mé ta phore et la mé to‐ 
ny mie sont sou vent uti li sées à cette fin, comme en té moignent les
ex pres sions « la sil ver éco no mie », « baby- boomers » ou « uni ver si té
du troi sième âge ».

En re vanche, nous sup po sons que le fait que le ca rac tère 老  [lao]
(vieux) ne soit pas in ten tion nel le ment évité dans les dé si gna tions de
per sonnes âgées en chi nois est très pro ba ble ment dû aux in fluences
du concept de hié rar chie basée sur l’âge fa çon né par le confu cia‐ 
nisme, en rai son du quel d’être consi dé ré comme « vieux » ne si gni fie
pas né ces sai re ment le mé pris dans le contexte cultu rel chi nois. Le
confu cia nisme est de ve nu l’idéo lo gie or tho doxe et la phi lo so phie
d’État de l’an cienne Chine en 134 avant J.-C. sous l’ad mi nis tra tion de
l’em pe reur Wu de la dy nas tie Han (Yao & Yao [2000 : 57]), dont la rai‐ 
son d’être était ra re ment re mise en ques tion jusqu’au début du
XX   siècle (le Mou ve ment pour la nou velle culture). Une des va leurs
mo rales fon da men tales du confu cia nisme est la « piété fi liale », une
vertu de res pect et d’obéis sance de ses propres pa rents et an cêtres,
qui a en gen dré deux di rec tives ul té rieures ré gis sant les re la tions in‐ 
ter per son nelles en de hors du contexte fa mi lial, à sa voir : la hié rar chie
fon dée sur l’an cien ne té et l’au to ri té du men to rat (Zhou [2008]). Bien
que le confu cia nisme ne soit plus la base of fi cielle en Chine contem‐ 
po raine comme doc trine do mi nante pour ad mi nis trer le pays, la
«  piété fi liale  » et ses règles dé ri vées exercent néan moins une in‐ 
fluence du rable sur les mo dèles de com por te ment des Chi nois. En
effet, comme l’in diquent Chen et Chung [2022], la plu part des ré gions
in fluen cées par le confu cia nisme en Asie de l’Est ac cordent en core
une grande im por tance à l’an cien ne té (l’âge ou le nombre d’an nées de
ser vice dans une or ga ni sa tion). Les per sonnes d’une an cien ne té su‐ 
pé rieure bé né fi cient d’une li ber té re la tive dans les nou velles idées et
la prise de dé ci sions dans une in ter ac tion per son nelle ou so ciale. Le
fait que le sta tut d’être « vieux » a été as so cié à des at tri buts po si tifs
dans les in ter ac tions so ciales, no tam ment l’au to ri té, la fia bi li té, le res‐ 
pect des autres, a contri bué à main te nir la conno ta tion du ca rac tère
老  [lao] à un champ neutre. Et ceci contre ba lance cer taines des

26

e



Analyse linguistique comparative du vocabulaire journalistique relatif au vieillissement dans les
sociétés chinoise et française

images pé jo ra tives qui sont as so ciées à ce ca rac tère en rai son de
l’âgisme avec les traits po si tifs qu’il pos sède tra di tion nel le ment,
comme l’on peut le per ce voir à par tir des ex pres sions telles que 老教
授 [lao jiao shou] (vieux pro fes seur) ou 老医生 [lao yi sheng] (vieux mé‐ 
de cin), dans les quelles le ca rac tère marque la fia bi li té et l’au to ri té de
la per sonne dé si gnée. Nous pen sons que c’est éga le ment en rai son de
cette neu tra li té que l’ex pres sion al ter na tive de la ma la die d’Alz hei mer
老年痴呆症 [lao nian chi dai zheng] a pu être uti li sée dans le lan gage
for mel sans être vue comme po ten tiel le ment dis cri mi na toire. Pour‐ 
tant, comme l’âgisme ra vage ac tuel le ment le mar ché de l’em ploi en
Chine, où les per sonnes de plus de 35 ans risquent d’être consi dé rées
comme « vieilles » pour cer tains postes (co deurs, en sei gnants d’uni‐ 
ver si té, voire fonc tion naires), on ne sait pas dans quelle di rec tion la
sen si bi li té cultu relle des Chi nois vis- à-vis de la vieillesse va évo luer
en fin de compte. Peut- être qu’un jour à l’ave nir, les mots com po sés
du ca rac tère 老  [lao] fi ni ront par tom ber en désué tude en chi nois
pour la dé no mi na tion des concepts liés aux per sonnes âgées, tout
comme ce qui se passe en France au jourd’hui.

6. Conclu sion
À tra vers cette étude, nous consta tons que la presse tant chi noise
que fran çaise ac corde une grande at ten tion à la vie, la santé, les re la‐ 
tions so ciales et fa mi liales des per sonnes âgées. Sur le plan lexi cal, la
Chine s’écarte ce pen dant de la France dans la ver ba li sa tion de cer‐ 
tains concepts et dans l’uti li sa tion de cer tains mots spé ci fiques, no‐ 
tam ment ceux in di quant la no tion « vieux »  : en chi nois, non seule‐ 
ment le ca rac tère 老  [lao] ap pa rait fré quem ment comme élé ment
com po sant dans les dé no mi na tions des concepts re la tifs aux per‐ 
sonnes âgées, mais on n’évite pas in ten tion nel le ment d’uti li ser les
marques in di quant l’âge dans les ap pel la tifs des per sonnes âgées. En
re vanche, en fran çais, l’eu phé misme est sou vent choi si pour amoin‐ 
drir l’in di ca tion de l’âge dans la dé si gna tion des concepts com pa‐ 
rables. En outre, l’émer gence des néo lo gismes liés aux per sonnes
âgées, tels que 享老 [xiang lao], 卒婚 [zu hun] ou « di vorce gris », re‐ 
flète l’ap pa ri tion de cer tains nou veaux be soins ou pro blèmes ces der‐ 
nières an nées chez les per sonnes âgées. Le phé no mène lin guis tique
est gé né ra le ment as so cié à des fac teurs so ciaux ou his to riques plus
pro fonds, l’uti li sa tion de la langue étant le re flet de la pen sée de ses
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ABSTRACTS

Français
Dans cet ar ticle, nous ex plo rons les conver gences et les di ver gences de
l’uti li sa tion du vo ca bu laire entre la presse chi noise et fran çaise dans les re‐ 
por tages sur le vieillis se ment de la po pu la tion. Nous construi rons un cor pus
pour étu dier les mots à haute fré quence et les néo lo gismes qui ap pa raissent
dans des ar ticles de presse per ti nents. L’ob jec tif de cet ar ticle est de com‐ 
prendre com ment les fac teurs so ciaux et cultu rels fa çonnent le vo ca bu laire
lié au vieillis se ment et aux per sonnes âgées.
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In this paper, we will ex plore how Chinese and French media con verge and
di verge in the use of vocab u lary when re port ing on pop u la tion aging. We
will use cor pus to study high- frequency words and neo lo gisms that ap pear
in rel ev ant press art icles, with the aim to dis cover lin guistic phe nom ena
that are worth study ing and gain in sights on how so cial and cul tural factors
shape the vocab u lary re lated to aging and the eld erly.
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