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L’Amérique latine et la fin du 
dividende démographique
Hugo Ñopo, GRADE1 

Messages clés

On observe d’importants changements dans la démographie sociale de 
l’Amérique latine. L’espérance de vie augmente et la fécondité diminue : 
par conséquent, « le dividende démographique » disparaît. Une nouvelle 
organisation des dépenses sociales, adaptée à la nouvelle pyramide des 
âges, est donc nécessaire.

Les composants du rapport de dépendance démographique changent 
et vont dans des directions opposées. À mesure que celui des enfants 
diminue, celui des aînés croît. Les besoins des aînés en matière de soins 
surpasseront ceux des enfants, ce qui exigera davantage de mesures 
qu’un simple ajustement budgétaire.

Cette nouvelle réalité nécessite que l’on revoie la répartition des tâches 
au sein des ménages. À l’heure actuelle, ce fardeau repose, de manière 
injuste et disproportionnée, sur les femmes, et cette situation n’est pas 
efficace sur le plan économique.

Les aînés demeurent plus longtemps sur le marché du travail, mais leurs 
conditions de travail sont loin d’être idéales. Cette situation est une 
conséquence de l’échec des régimes de pension : ceux-ci ne remplissent 
pas leur promesse de garder les gens hors de la pauvreté une fois qu’ils 
ont pris leur retraite.

Étant donné que les travailleurs demeurent plus longtemps sur le marché 
du travail, il sera nécessaire de renouveler le système d’éducation en 
mettant l’accent sur l’apprentissage continu dans un monde numérique.

Nous tenons tout particulièrement à remercier Daniel Pajita pour son aide à la recherche.1



2Introduction

L’espérance de vie en Amérique latine change. La mondialisation 
et les récents progrès dans les technologies de la santé permettent 
de sauver de plus en plus de nouveau-nés et de prolonger des vies.  
Par conséquent, les indicateurs liés à la vie se rapprochent de ceux 
des pays développés. La fécondité diminue, et le taux de dépendance 
démographique change rapidement en ce qui concerne les enfants. 
Parallèlement, ce taux augmente dans le cas des aînés. L’incidence nette 
de ces deux changements est qu’à l’heure actuelle, les taux cumulatifs 
de dépendance sont à leur niveau le plus bas. À partir de maintenant, 
ces taux de dépendance démographique augmenteront, ce qui créera 
des défis pour la moitié de la population qui fournit le plus de soins dans 
nos sociétés : les femmes.

L’Amérique latine doit s’employer à résoudre certains de ces défis.  
Les personnes qui composent la nouvelle génération d’aînés qui vivent 
longtemps doivent assurer leur subsistance, et, à défaut d’avoir une 
bonne pension, elles doivent occuper des emplois précaires qui nuisent 
à leur bien-être. Cette nouvelle réalité se traduit par un besoin urgent 
de repenser nos systèmes d’éducation et de santé. Le présent document 
d’orientation s’articule autour de trois faits et de trois défis. L’analyse 
des défis permettra de présenter des options stratégiques dont il sera 
nécessaire de discuter.

Les faits

L’espérance de vie moyenne des Latino-Américains à la naissance est 
de 75 ans en 2020. Un demi-siècle auparavant, en 1970, la moyenne 
était de 59 ans. En cinq décennies, l’espérance de vie a augmenté 
de 16 ans. Ces gains n’ont pas été influencés par l’augmentation des 
revenus et ont représenté des améliorations considérables du bien-être  
(Soares, 2009). Au cours de cette même période, les gains relatifs à 
l’espérance de vie dans les pays membres de l’OCDE ont été moins élevés.  
Par conséquent, les indicateurs liés à l’espérance de vie de l’Amérique 
latine sont maintenant plus près de ceux des pays membres de l’OCDE 
(OCDE, 2019a).

L’espérance de vie selon le genre a augmenté durant cette période.  
En effet, de nos jours, la moyenne pour les femmes est de 78 ans et celle 
pour les hommes est de 72 ans. Il y a 50 ans, les moyennes étaient 61 
ans et 56 ans, respectivement.

Les gains sont différents entre les pays. Ceux qui ont connu une 
augmentation de plus de 20 ans sont l’Équateur, le Pérou, le Honduras, le 

 



3Nicaragua, le Guatemala et la Bolivie. Durant cette période, l’espérance 
de vie en Bolivie a augmenté de 27 ans, ce qui représente la plus grande 
amélioration.

Figure 1. Amérique latine : espérance de vie à la naissance par 
pays, en 1970 et en 2020
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Source : CEPALC – Statistiques et indicateurs. Figure créée par l’auteur.

Les nouveau-nés reçoivent de meilleurs soins de santé. Leur espérance de 
vie à la naissance s’améliore de manière substantielle. Un changement 
démographique qui se produit en parallèle a aussi un effet déterminant 
sur les statistiques : la fécondité diminue. Dans un échantillon comptant 
six pays d’Amérique latine, disposant de données sur la fécondité tirées 
d’enquêtes démographiques et de santé (EDS), le nombre d’enfants par 
mère a diminué; il est passé de cinq enfants pour les mères nées dans 
les années 1960 à un enfant pour celles nées après les années 1980  
(OIT, 2019).

Figure 2. Amérique latine : nombre moyen d’enfants, selon l’année 
de naissance de la mère et par pays (femmes ayant eu au moins 
une naissance vivante)

Année de naissance de la mère

Bolivie

Honduras

Colombie

Nicaragua

Guatemala

Pérou

1

2

3

4

5

6

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

N
om

br
e 

d’
en

fa
nt

s

Source : OIT, 2019. Figure créée par l’auteur.



4La combinaison des résultats de ces changements sociaux et 
démographiques transparaît dans les changements dans la pyramide 
des âges de l’Amérique latine. Le changement le plus radical s’observe 
dans le bas de la pyramide, dans la population la plus jeune. En effet, 
le pourcentage de Latino-Américains de moins de 20 ans a grandement 
diminué. En 1970, ils représentaient environ un tiers de la population; 
aujourd’hui, cette proportion a diminué de moitié. De plus, la population 
aînée augmente, mais pas au même degré que celui observé dans les 
pyramides de l’Europe et des autres pays développés.

Figure 3. Amérique latine : pyramide des âges, en 1970 et en 2020
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Le taux de dépendance démographique 
représente le nombre de personnes à 
charge âgées de 0 et 14 ans et de plus de 
65 ans par rapport à la population totale 
âgée de 15 et 64 ans. Au cours des cinq 
dernières décennies, ce taux a diminué en 
ce qui concerne les enfants, mais affiche une 
légère progression chez les aînés. Le résultat 
global est que le rapport de dépendance 
démographique diminue. Toutefois, nous nous trouvons à un tournant. 
À partir de maintenant, le taux de croissance de la dépendance 
démographique des aînés surpassera la diminution de celui des enfants 
en valeur absolue. À ce rythme, d’ici 2050, la dépendance des aînés sur 
le plan démographique sera plus élevée que celle des enfants.

À partir de maintenant, le taux 
de croissance de la dépendance 
démographique des aînés surpassera la 
diminution de celui des enfants en valeur 
absolue. 



5 Figure 4. Amérique latine : rapport de dépendance démographique, 
de 1970 à 2050
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Source : CEPALC – Statistiques et indicateurs. Figure créée par l’auteur.

La dynamique des rapports de dépendance démographique a des 
incidences directes sur celle des ménages. Un lien a été établi entre 
l’augmentation de la participation des femmes à la population active 
observée au cours des dernières décennies et la diminution de la 
fécondité ainsi que les changements qui s’y rattachent dans la taille et la 
composition des ménages (CEPALC, 2018; Arango et coll., 2018).

Différents arrangements adoptés dans 
les ménages ont permis aux femmes 
d’augmenter leur participation au marché 
du travail. Cependant, en général, la 
division des tâches ménagères entre les 
hommes et les femmes est très inégale. 
En effet, pour quatre heures consacrées 
aux tâches ménagères, seulement une 
heure est effectuée par les hommes contre trois par les femmes. Cette 
répartition inégale des responsabilités ménagères ne reflète pas la 
division des responsabilités liées au travail. De plus, si les femmes vivent 
plus longtemps que les hommes (fait 1), le fardeau disproportionné du 
travail ménager non rémunéré des femmes pose un sérieux problème 
à résoudre, non seulement quand on tient compte des besoins en soins 
des aînés, mais aussi quand on considère l’ensemble de la répartition 
des tâches ménagères.

En effet, pour quatre heures consacrées 
aux tâches ménagères, seulement une 
heure est effectuée par les hommes contre 
trois par les femmes. 



6Figure 5. Amérique latine : répartition hommes-femmes des tâches 
ménagères non rémunérées (%)
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Tableau créé par l’auteur.

 Remarque : les données font référence au nombre total d’heures consacrées aux activités 
ménagères et de soins par tous les membres du foyer. 

Les âges des membres du foyer varient selon le pays : Argentine (18 ans); Brésil, Paraguay  
et Uruguay (14 ans); Chili, Costa Rica, Équateur, Mexique, Guatemala et  

Pérou (12 ans); et Colombie (10 ans).
1/ moyenne pondérée

L’âge de la retraite en Amérique latine se situe entre 60 et 62 ans, et 
compte des différences entre les hommes et les femmes selon les pays 
(OCDE, BID, Banque mondiale, 2014). Dans la plupart des pays, une 
personne est considérée comme un aîné à 60 ans (ministère du Travail 
et de la Promotion de l’emploi [MTPE]), 2019).

En Amérique latine, trois aînés sur dix continuent de travailler. 
Deux raisons expliquent pourquoi un aîné décide de continuer de  
travailler : i) garder un mode de vie actif; ii) joindre les deux bouts.  
Bien que la première raison semble bénéfique et bonne pour la santé, 
ce n’est pas le cas de la deuxième raison. La présence d’aînés sur le 
marché du travail diminue avec l’âge, cependant, il est très alarmant 
de constater que 6 % des aînés de plus de 85 ans continuent de  
travailler.

 



7Figure 6. Amérique latine : taux d’activité des adultes par âge, 
2018 (%)
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Source : sondages nationaux de 16 pays d’Amérique latine. Interprétation des  
données par l’auteur. 

Figure créée par l’auteur.
Remarque :  les pays inclus sont : Argentine, Bolivie (l’État plurinational de Bolivie), Brésil, Chili, 

Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Panama,  
Paraguay, Pérou, République dominicaine, Salvador, Uruguay.

Une simple corrélation entre les dépenses publiques liées aux pensions 
et les taux d’activité des aînés pourrait donner à penser que la deuxième 
raison mentionnée plus haut est la plus courante. Cependant, cette 
affirmation doit être prise avec un grain de sel. La privatisation des 
régimes de pension dans la région au cours des dernières décennies du 
XXe siècle a entraîné des dépenses publiques moins élevées relativement 
aux pensions. En fait, plus de la moitié des pays de la région affichent 
des dépenses très faibles par personne en lien avec les pensions.

Figure 7. Amérique latine : dépenses publiques relatives aux 
pensions par personne (PPA en $ US) et taux d’activité des aînés, 
2018
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Figure créée par l’auteur.



8Les conditions d’emploi ne sont pas les meilleures. La moitié des aînés 
qui travaillent sont travailleurs autonomes et ont une moins bonne 
couverture de sécurité sociale (ce qui n’est peut-être pas le cas de 
ceux qui ont réussi à obtenir une couverture grâce au travail qu’ils 
occupaient à un âge intermédiaire), une productivité moins élevée et 
des revenus moins élevés. Ce taux est plus élevé que pour la population 
moins âgée. La tendance observée au cours des dernières décennies 
est l’augmentation de la participation des aînés à la population active, 
surtout des femmes (qui ont une plus longue espérance de vie que les 
hommes). Parallèlement, le travail autonome est en hausse alors que le 
taux d’employés diminue (Paz, 2010).

Figure 8. Amérique latine : travailleurs aînés par catégorie 
d’emploi, 2018 (%)
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Source : sondages nationaux de 16 pays d’Amérique latine. Figure créée par l’auteur.
Remarque : les pays inclus sont : Argentine, Bolivie (l’État plurinational de Bolivie), Brésil, Chili, 

Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Panama, Paraguay,  
Pérou, République dominicaine, Salvador, Uruguay.

Au cours des cinq dernières décennies, 
l’espérance de vie des Latino-Américains a 
augmenté de 16 ans (passant de 59 à 75 
ans). Toutefois, durant cette même période, 
le nombre d’années d’études a seulement 
augmenté de 4 ans (passant de 7 à 11). Fait 
intéressant, la majeure partie des progrès 
en éducation sont observés dans les centiles 
inférieurs de la distribution. Le pourcentage de Latino-Américains qui 
n’ont reçu aucune éducation est passé de 35 % en 1970 à seulement 6 % 
aujourd’hui. On observe également des gains dans les centiles supérieurs 
de la distribution (personnes ayant fait des études supérieures), mais 
cette amélioration n’est pas aussi grande que la précédente.

Le pourcentage de Latino-Américains 
qui n’ont reçu aucune éducation est 
passé de 35 % en 1970 à seulement 6 %  
aujourd’hui. 



9Amérique latine : population de 25 ans et plus en fonction du 
niveau de scolarité, vers 1970 et en 2018
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Remarque : les pays inclus sont : Argentine, Bolivie (l’État plurinational de Bolivie), Brésil, Chili, 
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République dominicaine, Salvador, Uruguay.

Nous vivons dans une génération où les enfants dépassent le niveau 
de scolarité atteint par leurs parents. À l’heure actuelle, quatre  
Latino-Américains sur six environ dépassent le niveau de scolarité de 
leurs parents, un atteint le même niveau que ses parents et un atteint 
un niveau moins élevé. Des progrès indéniables ont été accomplis en ce 
qui concerne l’éducation.

Figure 10. Amérique latine : répartition des enfants par niveau 
d’études comparativement au chef du ménage, en 2018 (%)
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Source : sondages nationaux de 16 pays d’Amérique latine. Figure créée par l’auteur.
Remarque : les pays inclus sont : Argentine, Bolivie (l’État plurinational de Bolivie), Brésil, Chili, 

Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, 
République dominicaine, Salvador, Uruguay.

Remarque : population âgée de 18 ans et plus.



10Malgré le niveau d’études plus élevé des nouvelles générations, un défi 
demeure. La Banque mondiale nomme ce défi la « crise de l’apprentissage 
» de l’ère actuelle. Les enfants vont à l’école plus longtemps, mais ils 
n’acquièrent pas nécessairement davantage de connaissances (Banque 
mondiale, 2019). Dans les tests normalisés, les pays d’Amérique latine ont 
obtenu de moins bons résultats que les autres pays du monde. L’écart de 
l’apprentissage entre les Latino-Américains et les populations des pays 
membres de l’OCDE équivaut à une année scolaire complète (BID, 2019). 
Le test du PIACC montre que les travailleurs adultes d’Amérique latine 
ont également des habiletés moins développées que celles des adultes 
des pays de l’OCDE (OCDE, 2019b). Passer plus de temps à l’école sans 
en apprendre davantage est une occasion perdue.

Les personnes vivent plus longtemps, mais n’étudient pas beaucoup 
plus. Pire encore, elles n’acquièrent pas davantage de connaissances. 
Que font les adultes avec leurs années supplémentaires à vivre une fois 
l’école terminée? Ils travaillent et sont à la retraite plus longtemps. Étant 
donné que nous travaillons davantage, la situation soulève des questions 
à l’égard de l’avenir du travail et de l’éducation.

Défis et options pour les pouvoirs publics

La nouvelle forme de la pyramide des âges nous oblige à repenser les 
dépenses sociales et la conception des politiques publiques de la région. 
Compte tenu de la vulnérabilité accrue aux menaces posées par des 
pandémies, les gouvernements devraient adopter différentes stratégies 
en ce qui concerne les investissements en santé (p. ex. recherche et 
développement, infrastructure et santé publique). Les débuts de la 
pandémie mondiale du coronavirus ont nettement démontré l’importance 
des sciences. Les investissements en sciences doivent sans aucun doute 
être priorisés.

Comme l’indique la documentation, la nouvelle pyramide des âges 
exerce déjà une pression budgétaire sur le financement des pensions 
pour la population vieillissante qui s’accroît (OIT, 2018a). Cette pression 
n’est pas apparue comme par magie : on récolte ce que l’on sème.  
Il est nécessaire de renforcer les investissements dans les filets de 
sécurité pour les aînés, sans égard à la structure des régimes de pension.  
S’ils semblent tous échouer, c’est parce qu’aucun d’entre eux n’a été 
financé de manière adéquate.

La nouvelle forme de la pyramide des âges nous oblige également à 
repenser les systèmes d’éducation. Le pourcentage de population 
d’âge scolaire a presque diminué de moitié, mais l’ensemble de la 
population continue de croître. Par conséquent, le profil des enfants 
d’âge scolaire et de la jeunesse est hétérogène. Dans certains pays, le 



11nombre continue de croître, alors que dans d’autres, il commence déjà 
à diminuer. Toutefois, tôt ou tard, les populations des pays d’Amérique 
latine trouveront inutile de construire de nouvelles écoles et d’engager 
de nouveaux enseignants. En éducation, l’accent ne doit plus être mis 
sur la quantité, mais plutôt sur la qualité.

L’Amérique latine peut encore tirer profit des dernières années de son 
dividende démographique et s’en servir pour promouvoir l’égalité 
hommes-femmes (CEPALC, 2018). Il serait utile de reconnaître le travail 
ménager non rémunéré et de trouver de meilleures manières de diviser 
les tâches qui s’y rattachent, ce qui réduirait le fardeau disproportionné 
porté par les femmes (OIT, 2018) et nécessiterait des changements aux 
niveaux collectif et individuel.

Au niveau collectif, il est possible de mettre en place des politiques 
qui reconnaîtraient ouvertement le travail invisible actuel (auprès 
des aînés et des enfants) de manière officielle. La première étape pour 
reconnaître ce travail invisible serait de changer la manière dont est 
perçu le travail productif et reproductif. Puis, les étapes supplémentaires 
vers une reconnaissance appropriée comprendraient une couverture 
sociale pour ce travail.

Au niveau individuel, il semblerait que certains incitatifs pourraient 
favoriser davantage la participation des hommes aux tâches ménagères 
(OIT, 2019). Dans des domaines connexes, comme la violence conjugale, 
certains incitatifs ont été utilisés de manière fructueuse. Ces incitatifs 
comprennent l’utilisation de messages instantanés sur les téléphones 
intelligents, l’utilisation de renseignements comparatifs (à propos du 
comportement des pays voisins et des pairs) sur les factures et des 
messages transmis par des modèles positifs dans les médias de masse 
ouverts (La Ferrara et coll., 2012; Garnelo et coll., 2019). Les fermetures 
actuelles causées par le coronavirus sont une bonne occasion de faire 
participer davantage les hommes aux tâches ménagères et d’équilibrer 
la distribution des tâches.

De nombreux pays dans notre région continuent d’afficher des déficits 
à l’égard de la couverture sociale. Cette situation se produit sans égard 
à la structure des régimes de pension en place (cotisations déterminées, 
paiement à l’utilisation, avantages définis, publics ou privés). On estime 
qu’environ 40 % de la population ne bénéficie pas d’une couverture ou 
de revenus suffisants (OIT 2017; CEPALC/OIT, 2018b), ce qui explique, en 
partie, la nécessité pour la population aînée de continuer de travailler 
dans des conditions de vulnérabilité.

Il est devenu nécessaire de relever le défi que pose la réforme des 
régimes de pension en Amérique latine. Il faut trouver une manière 



12de répondre aux besoins liés à une couverture universelle comprenant 
une pension raisonnable, une mesure impopulaire parce que cela fait 
ressortir la nécessité d’augmenter les cotisations. D’où viendrait le 
financement supplémentaire? Taxer les travailleurs entraîne des effets 
indésirables (vice de forme et mauvaise affectation des ressources).  
Le moment est venu de lancer une discussion approfondie et pratique au 
sujet du financement des régimes de pension provenant de différentes 
sources, comme la consommation (Levy, 1994, 2017). Une telle discussion 
devrait avoir l’objectif précis d’en arriver à une proposition satisfaisante 
pour toutes les parties concernées.

Dans certains groupes d’âge, les données probantes montrent que la 
productivité de la main-d’œuvre ne diminue pas avec l’âge (OPS, 2015). 
Toutefois, la population plus âgée se sent discriminée dans la plupart 
des régions (PNUD, 2019). Il est possible d’améliorer les conditions de 
travail pour la population aînée. Néanmoins, la mise à jour continue des 
compétences de base dans un marché du travail qui change rapidement 
sera un défi.

Pour remédier à la crise de l’apprentissage, il 
faudra un ensemble complet de politiques sur 
plusieurs fronts : la profession d’enseignant, 
l’infrastructure, la gestion, l’utilisation des 
technologies et bien d’autres (Banque 
mondiale, 2018). Cependant, dans le cadre 
du présent document d’orientation, il y a 
une question pour laquelle une réflexion 
s’impose. Avec le prolongement du nombre d’années passées sur le 
marché du travail et la dynamique concurrentielle de celui-ci, il sera 
bientôt plus courant pour les personnes de changer de carrière. Aussi, les 
compétences requises dans les professions changent plus rapidement 
de nos jours. Pour ces deux raisons, les systèmes d’éducation doivent 
s’adapter afin d’être prêts à accueillir des personnes qui retournent aux 
études à mi-parcours dans leur vie professionnelle.

Une adaptation de ce genre devrait inclure la recherche de nouveaux 
modes d’enseignement, avec une participation adéquate du public 
et d’agents privés. La notion d’apprentissage continu deviendra de 
plus en plus commune pour les nouvelles générations. Entre autres 
adaptations nécessaires, il faudrait notamment approfondir l’utilisation 
de l’apprentissage à distance (combinée à l’apprentissage en classe) 
et adapter les programmes d’études de façons modulaires en fonction 
des fluctuations du marché du travail. En fait, ce type d’apprentissage 
a également été précipité par la pandémie actuelle du coronavirus. 
L’apprentissage à distance est l’un de ces éléments du futur qui, tout 
à coup, domine notre présent. L’utilisation des technologies est aussi 

Les fermetures actuelles causées par le 
coronavirus sont une bonne occasion de 
faire participer davantage les hommes 
aux tâches ménagères et d’équilibrer la 
distribution des tâches.



13susceptible de démocratiser l’accès à l’éducation, en rendant l’éducation 
de qualité accessible aux plus démunis.

Quelques décennies auparavant, une personne au début de la 
cinquantaine était plus près de la fin de sa carrière que du début de 
celle-ci. Cette situation s’est inversée en raison de l’augmentation de 
l’espérance de vie et des années supplémentaires passées sur le marché 
du travail. Les Latino-Américains peuvent maintenant envisager de se 
recycler et de changer de carrière à un âge où ce n’était pas possible 
auparavant. Nous avons besoin d’un système d’éducation en mesure de 
relever ce défi.
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