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Prise en main du document

3. Questionnement

4. Indicateur

2. Public

1. Chapitre

Le document se compose en plusieurs chapitres. Chaque chapitre contient plusieurs publics et chaque public 
amène à plusieurs questionnements. Ces questionnements sont composés de plusieurs indicateurs.

La barre latérale gauche accompagnée de son pictogramme rappelle le public présenté. La barre latérale droite 
montre le chapitre du document dans lequel vous êtes. Les titres en haut sont liés aux questionnements et aux 
indicateurs, ces derniers pouvant être accompagnés d’indicateurs détaillés comme des cartes ou des tableaux.

La barre latérale droite indique le 
chapitre où vous êtes.
Les autres couleurs représentent 
les autres chapitres du document.

Une définition est à retrouver en bas de certaines  pages.
Il est aussi possible de retrouver ces définitions dans le 
lexique en fin de document.
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Les quartiers de Nouméa

Nouméa se compose de 31 quartiers, inégaux en 
termes de peuplement : le quartier Ducos-Zone in-
dustrielle compte près de 1 150 habitants, quand le 
nombre d’habitant du quartier Vallée des Colons se 
rapproche de 8 870 habitants au dernier recensement 
de la population.
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Nouméa appartient à l’in-
tercommunalité du Grand 
Nouméa qui se compose 
- outre Nouméa - des 
communes de Dumbéa, 
Mont-Dore et Païta.
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LES CHIFFRES CLÉS
DYNAMIQUE DE PEUPLEMENT

habitants au 1er janvier 201994 285

-5,6% + 900 personnes - 2 030 personnes

36 967

2,5

21%

enfants de moins de 20 ans24 914

de la population a moins de 20 ans26%
entre 2014 et 2019-12%

seniors de 80 
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de la population 
a 80 ans et plus

entre 2014 et 2019
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Un nombre d’habitants en baisse depuis 2014

Évolution de la population de 1956 à nos jours
Source : Isee, RP 1956-2019 - Traitements © Compas

Nouméa compte 94 285 habitants en 2019 contre 22 235 habitants cinquante ans plus tôt ans plus tôt. La commune 
a ainsi gagné 72 050 habitants depuis 1956. Toutefois après s’être fortement développée à la fi n des années 1960,  
et au cours des années 1990, Nouméa voit le nombre de ses habitants diminuer depuis 2014. Cette dynamique 

Effectifs % Effectifs %

Nouméa 94 285  -5 641 -5,6 99 926 +8 540 +9,3
Dumbéa 35 873  +4 061 +12,8 31 812 +13 210 +71,0
Mont-Dore 27 620  +465 +1,7 27 155 +2 960 +12,2
Grand Nouméa hors Nouméa 88 056 +8 473 +10,6 79 583 +24 724 +45,1
Grand Nouméa  182 341 +2 832 +1,6 179 509 +33 264 +22,7
Province Sud 203 144 +3 161 +1,6 199 983 +35 748 +21,8
Nouvelle Calédonie 271 407 +2 640 +1,0 268 767 +37 978 +16,5

Source : Isee RP

Populations légales
Population 
municipale 

2019

Evolution de la population 
municipale 2014-2019

Population 
municipale 

2014

Evolution de la population 
municipale 2004-2014

22 235 hab.
34 990 hab.

41 853 hab.
56 078 hab. 60 112 hab. 65 110 hab.

76 293 hab.
91 386 hab.

97 579 hab. 99 926 hab. 94 285 hab.

1956 1963 1969 1976 1983 1989 1996 2004 2009 2014 2019

Population municipale : elle comprend toutes les personnes qui vivent eff ectivement dans la commune. On y 
trouve aussi bien les ménages qui demeurent en logement individuel, que les étudiants en cité-universitaire, 
les personnes âgées en maison de retraite, où les personnes en habitat mobile, etc.

Population des ménages : elle désigne l’ensemble des personnes vivant en ménage. 

Indique l'évolution qu'aurait connu Nouméa si le territoire avait suivi le rythme observé dans les territoires 
de comparaison.

ne s’observe pas dans les autres 
communes du Grand Nouméa, ni aux 
échelles provinciale et calédonienne. 

Si Nouméa avait suivi le rythme 
d’évolution de la population observé 
en Nouvelle-Calédonie, sa population 
serait de 88 120 habitants en 2019, 
soit 6 160 habitants de plus. 

La croissance démographique 
de Nouméa est révélatrice d’un 
phénomène de périurbanisation, 
qui s’observe dans la plupart des 
grandes communes françaises.

DÉFINITION 
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Évolution de la population entre 2014 et 2019
Source : Isee, RP 2014-2019- Traitements © Compas
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Taux de variation de la 
population entre 2014 et 2019

Moyenne de Nouméa : -5,6%
Source : Isee, RP 2014 & 2019

-11%

Entre +0% et +6,9%

Entre -7% et +0%

+7% et plus

Entre -15 et -7,1% 

Entre -32 et -15,1%

 Entre 2014 et 2019, Nouméa  a perdu près de 5 640 
habitants, soit 5,6% de moins durant cette période. 
Toutefois des évolutions démographiques opposées  
s’observent au sein de  la commune : 

- 6 quartiers parmi les 31 qui composent Nouméa 
connaissent un essor de leur population. Nouville 
se distingue par un accroissement de 32% de sa 
population (+840 habitants). Les quartiers Orphe-
linat et Quartier Latin enregistrent  quant à eux une 
croissance de plus de 11% leur population.

- Dans le même temps, les quartiers Artillerie et Num-
bo-Koumourou, Tindu connaissent une baisse de 
23-24% de leur population et les quartiers Normandie 
et Haut Magenta de 19%, soit 2 fois plus qu’en moyenne 
communale.
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Évolutions détaillées de la population de 2004 à nos jours
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas
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Soldes migratoires et naturels, des années quatre-vingt à 
nos jours
Source : Isee, RP 1983-2019 - Traitements © Compas

L’évolution du solde migratoire (différence entre les arrivées et les départs d’habi-
tants) est le principal moteur explicatif de la croissance démographique de Nouméa. 
Celui-ci était entre 1989 et 2009 positif. A partir de 2009, il devient négatif. Cette 
tendance se renforce entre 2014 et 2019 avec 1 130  départs de plus que d’arrivées. 

Le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) a compensé entre 
2009 et 2014 la tendance observée. Ce n’est plus le cas entre 2014 et 2019, le solde 
naturel ayant également diminué durant cette période. Compte tenu des taux de 
mortalité (490 décès par an en moyenne, soit 26 décès pour 1 000 habitants) et 
de natalité (1 390 naissances par an en moyenne, soit 7 naissances pour 1 000 
habitants) observés sur le territoire entre 2014 et 2019, Nouméa compte 900 nais-
sances de plus par an que de décès chaque année.

Une tendance au départ qui s’accentue

© Compas septembre 2022 Portrait social 11
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Evolution des naissances domiciliées
Source : Etat-civil Isee, 2000-2019 - Traitements © Compas

Evolution du nombre moyen de naissances par femme 
âgée de 15 à 44 ans
Source : Etat-civil et RP Isee, 2003-2019 - Traitements © Compas

Evolution de la pyramide des âges de la population
Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas
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Pop. municipale en 2019
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Pop. municipale en 2009

La diminution du solde naturel 
est le résultat de l’effet conjugué 
d’une baisse du nombre de nais-
sances et d’un vieillissement de 
la population.

Avec environ 1 290 naissances 
domiciliées par an entre 2017 et 
2019, leur nombre a diminué de 
près de 140 naissances par an 
depuis 2014. 

Cette diminution significative du 
nombre de naissances domici-
liées n’est pas liée à une baisse 
de la fécondité des Nouméennes 
même si une tendance à la baisse 
se dessine depuis une dizaine 
d’années. 

La diminution des naissances 
s’accompagne d’un vieillisse-
ment de la population de 55 ans 
et plus et d’une diminution im-
portante du nombre d’habitants 
âgés de moins de 55 ans. Cette 
baisse concerne l’ensemble des 
générations mais de façon moins 
accentuée pour les 15-19 ans.

Des naissances en diminution & un vieillissement 
de la population

© Compas septembre 2022Portrait social12
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Arrivées et départs de populations de Nouméa entre 2014 et 2019

Source : Isee, RP 2019- Traitements © Compas

Provenance des 
populations 

arrivées

Destination 
des 

populations 
parties

% Provenance 
des 

populations 
arrivées*

% Destination 
des 

populations 
parties**

Même commune (même logement ou non) 70 031 70 031 79% 70%
Autres communes du Grand Nouméa 4295 9730 5% 10%
Autres communes de la Province Sud 973 852 1% 1%
Province Nord 1655 1679 2% 2%
Province Iles Loyauté 1196 1096 1% 1%
Total autres communes de Nouvelle calédonie 8119 13357 9% 13%
Hors territoire 10 623 12%
Ancien  ou nouveau logement inconnu 7 035 -
Populations migrantes 18 742 28 808 21% 29%
*% parmi les populations résidant sur Nouméa en 2019
**% parmi les populations résidant sur Nouméa en 2014

15 451 15%

Source : Isee, RP 2014-2019 et Etat-Civil - Traitements © Compas

 18 742 personnes se sont installées à Nouméa entre 2014 et 2019, soit 1 Nouméen 
sur 5. Dans le même temps, 28 808 Nouméens ont quitté le territoire, soit 29% des  
habitants recensés en 2014. 

Les mouvements migratoires se font tant entre Nouméa et les autres communes 
calédoniennes qu’entre Nouméa et une commune située hors de Nouvelle-Calé-
donie. Les flux des migrations externes sont cependant un peu plus important.

57% des Nouméens n’habitant pas la commune 5 ans auparavant ne résidaient pas  
en Nouvelle-Calédonie (10 620 personnes) et 23%  habitaient à Dumbéa, Mont-Dore 
ou Païta (9730 personnes).

34% des Nouméens ayant quitté le territoire se sont installés dans une autre commune 
du Grand Nouméa, principalement Dumbéa.

Des mouvements migratoires entre Nouméa et 
l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie importants

Migrants internes : habitants de la commune qui résidaient dans une autre commune de Nouvelle-Calé-
donie au recensement précédent (arrivées) et habitants ayant quitté la commune depuis le dernier recen-
sement pour une autre commune de Nouvelle-Calédonie (départs).
Les migrants externes sont les habitants de la commune résidant en métropole, dans un DROM- TOM ou 
un pays étranger au recensement précédent (arrivées) et les habitants de la commune partis en métro-
pole, dans un DROM- TOM ou un pays étranger depuis le dernier recensement (départs).

DÉFINITION 

© Compas septembre 2022 Portrait social 13



TABLEAU DÉTAILLÉ

Le
 p

eu
pl

em
en

t 

Provenance 
des 

populations 
arrivées

Destination 
des 

populations 
parties

Provenance 
des 

populations 
arrivées

Destination 
des 

populations 
parties

%  parmi les 
arrivants

%  parmi les 
partants

Dumbéa 1706 4307 9% 15%
Mont-Dore 1415 2385 8% 8%
Païta 1174 3038 6% 11%
Grand Nouméa hors Nouméa 4295 9730 23% 34%
Bouloupari 112 192 1% 1%
Bourail 234 217 1% 1%
Farino 23 58 0% 0%
Ile des Pins 120 65 1% 0%
La Foa 182 126 1% 0%
Moindou 10 14 0% 0%
Poya 88 67 0% 0%
Sarraméa 3 21 0% 0%
Thio 124 63 1% 0%
Yaté 77 29 0% 0%
Autres communes de la Province Sud 973 852 5% 3%
Bélep 37 66 0% 0%
Canala 132 115 1% 0%
Hienghène 125 65 1% 0%
Houaïlou 118 106 1% 0%
Kaala-Gomen 12 58 0% 0%
Koné 331 439 2% 2%
Kouaoua 37 25 0% 0%
Koumac 170 158 1% 1%
Ouégoa 49 33 0% 0%
Poindimié 130 109 1% 0%
Ponérihouen 115 90 1% 0%
Pouébo 98 45 1% 0%
Pouembout 116 139 1% 0%
Poum 57 54 0% 0%
Touho 61 89 0% 0%
Voh 67 88 0% 0%
Province Nord 1655 1679 9% 6%
Lifou 619 504 3% 2%
Maré 320 293 2% 1%
Ouvéa 257 299 1% 1%
Province Iles Loyauté 1196 1096 6% 4%

Total autres communes de Nouvelle calédonie 8119 13357 43% 46%
Hors territoire 10623 57%
Ancien  ou nouveau logement inconnu 7035
Populations migrantes 18742 28808 100% 100%

Nombres de personnes

15451 54%

Commune de provenance et de destination des populations migrantes 
entre 2014 et 2019
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas
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Part de la population résidant dans la commune 
depuis moins de 5 ans en 2019
Source : Isee, RP 2009- 2019- Traitements © Compas

Entre 11% et 15,9%

33% et plus

Entre 16% et 24,9%

Entre 25% et 32,9%

Entre 7,5% et 10,9%%

Part des nouveaux arrivants 
dans la commune 
(depuis moins de 5 ans)
Source : Isee, RP 2019

moyenne communale : 21%

38 %

11 %

16 %

17 %

10 %11 %

15 %

20 %

13 %

23 %

9 %

28 %

20 %35 %

15 %

33 %

18 %

14 %

15 %

9 %

7 %

18 %

28 %

10 %

22 %

30 %

45 %

25 %

40 %

31 %

44 %

La part de nouveaux arrivants est 
restée relativement stable depuis 2014 
à Nouméa à l’instar du Mont-Dore. Dans 
l’intervalle, une tendance à la baisse 
s’observe à Dumbéa et a contrario une 
hausse  à Païta.

Le renouvellement de la population est particulièrement 
prononcé dans le Sud-Ouest de Nouméa. Près de 45% 
des habitants des quartiers Artillerie et Quartier Latin 
se sont installés à Nouméa depuis moins de 5 ans, 
soit respectivement (600 et 940 personnes). 40% des 
habitants du quartier Baie des Citrons (805) et 38% du 
quartier Nouville (1 270 habitants) sont dans ce cas. 

Seuls 7% des habitants sont a contrario nouvellement 
arrivés dans la commune dans le quartier Kaméré (220 
personnes) et 9% dans les quartiers Ducos, Logicoop. 
Le manque d’attrait du Nord-Est de la commune est 
marqué.
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Population  née avant le 1er janvier 2014 selon leur lieu de résidence 5 ans 
auparavant en 2019

Source : Isee, RP 2019- Traitements © Compas
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Population  née avant le 1er janvier 2014 selon leur lieu de résidence 5 ans 
auparavant en 2019
Source : Isee, RP 2009- 2019- Traitements © Compas
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Nouveaux arrivants dans la commune depuis 
moins de 5 ans par en 2019
Source : Isee, RP 2009- 2019- Traitements © Compas

Part des nouveaux arrivants dans la commune 
par âge en 2014 et 2019
Source : Isee, RP 2009- 2019- Traitements © Compas

Part des nouveaux arrivants dans la commune 
par âge et provenance en 2014 et 2019
Source : Isee, RP 2009- 2019- Traitements © Compas

Contrairement aux autres communes du 
Grand Nouméa, Nouméa compte près 
d’autant de nouveaux habitants résidant 
auparavant dans une autre commune calé-
donienne que résidant en métropole ou dans 
un DOM-COM. 9 340 des 18740 néo-Nou-
méens habitaient ainsi la métropole ou un 
DOM-COM  en 2014, soit la moitié d’entre 
eux contre moins d’1 sur 4 au Mont-Dore 
et 1 sur 6 à Dumbéa.

Le profil des populations ayant connu une 
mobilité résidentielle dans l’année diffère 
de celui des autres Nouméens. A l’image 
des tendances habituelles, les mobilités 
résidentielles concernent des populations 
plus jeunes que l’ensemble de la population 
:  38% des Nouméens de 25-29 ans n’habi-
taient pas la commune 5 ans auparavant 
contre 9% des 60-64 ans.

Les nouveaux habitants originaires d’une 
autre commune calédonienne sont plus 
jeunes que ceux résidant en métropole- 
DOM et COM. Les premiers s’installent dans 
la commune pour poursuivre leurs études 
ou débuter leur vie professionnelle quand 
les seconds ont terminé leur étude.

Une majorité de jeunes et de métropolitains ou originaires 
des DOM-COM parmi les nouveaux arrivants

© Compas septembre 2022Portrait social18
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Le profil des nouveaux arrivants

Part des nouveaux arrivants par 
catégorie de ménages
Source : Isee RP 2019 - Traitements © Compas

Part des nouveaux arrivants chez les 15 
ans et plus par statut d’occupation
Source : Isee RP 2019 - Traitements © Compas

14%
5% 5%

20%

13% 13%

40%

52% 48%
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16% 20%
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3% 2% 4%

Nouméa Dumbéa Mont-Dore

Personne seule Couple sans enfant Couple avec enfant(s)
Famille monoparentale Autre ménage* Communauté**

33%

39%

19%

62%

53%

72%

3%

4%

6%

2%

4%

3%

Dumbéa

Mont-Dore

Nouméa

Propriétaire Locataire Logé gratuitement Vivant en communauté**

Les Nouméens nouvellement installés dans la 
commune sont majoritairement des couples avec 
enfant(s), soit 40% (7 430). 34% d’entre eux sont par 
ailleurs des ménages sans enfant ( 2 550 personnes 
seules et 3 630 couples sans enfant) contre 18% à 
Dumbéa et au Mont-Dore, soit près de deux fois plus. 

Les personnes vivant au sein d’un ménage complexe 
regroupant plusieurs familles représentent 1 néo-Nou-
méen sur 6 (2930). Enfin, seuls 1 345 d’entre eux 
vivaient au sein d’une famille monoparentale en 2019.  

Par ailleurs, les nouveaux arrivants sont majoritairement 
locataires de leur logement, soit 3/4 d’entre eux (13 290 
personnes). Seuls 19% sont propriétaires (3 420) contre 
39% au Mont-Dore et 33% à Dumbéa.

La sur représentation des nouveaux arrivants locataires 
fait écho à la sur représentation des ménages locataires 
de leur logement. 

* Ménage complexe (au sens du recensement) : Un ménage complexe se définit par rapport aux autres 
types de ménages. Il s’agit d’un ménage qui n’est pas composé soit d’une seule personne, soit d’une seule 
famille. Il s’agit donc d’un ménage composé de plus d’une famille ou bien de plusieurs personne isolées (ex 
: colocation), ou toute autre combinaison de familles et personnes isolées. 

** Communauté (au sens du recensement) : Ensemble de locaux d’habitation relevant d’une même autorité 
gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la 
communauté comprend les personnes qui résident dans  la  communauté, à l’exception de celles résidant 
dans des logements de fonction. Ex : Les services de moyen ou long séjour des établissements publics ou 
privés de santé, les    établissements sociaux de court, moyen et long séjour, les maisons de retraite, les 
foyers et résidences sociales ou assimilés ; les communautés religieuses ; les casernes, quartiers, bases ou 
camps militaires ou assimilés ; les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les 
établissements militaires d’enseignement ; les établissements pénitentiaires ; etc.

DÉFINITION 
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Un isolement résidentiel en progression

Composition des ménages en 2019
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Nouméa se distingue des autres communes du Grand 
Nouméa par l’importance des personnes seules au sein 
de ses ménages, soit 30% d’entre eux (11 250 ménages) 
contre 14% dans le reste de l’intercommunalité, c’est-
à-dire 2 fois plus.

L’importance de l’isolement résidentiel se réalise au 
détriment des couples avec enfant(s) qui ne représentent 

que 26% des ménages (9 720 ménages) contre 41% dans 
le Grand Nouméa hors Nouméa. 

Les familles monoparentales, comme les couples sans 
enfant et les autres ménages ont au contraire le même 
poids au sein des ménage que dans le reste de l’inter-
communalité.

Évolution de la structure des ménages  
et de la taille moyenne des ménages
Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

L’isolement résidentiel a progressé dans la commune 
depuis 2009 , au détriment des couples  avec enfant (s) 
et des autres types de ménages. Le poids des couples 
sans enfant et des familles monoparentales est dans le 
même temps resté stable.

Le poids des personnes seules a ainsi augmenté de 7 
points entre 2014 et 2019 quand celui des couples avec 
enfant(s) a diminué de 4 points et celui des autres types 
de ménages de 5 points.
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Structure et taille moyenne des ménages en 2019
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Les personnes seules se concentrent plus particulièrement dans le quartier Nouville dans lequel est situé l’université 
et l’institut de formations des professions sanitaires et sociales et les quartiers Quartier Latin et Vallée du Génie- 
Centre ville. Elles représentent 63% de personnes seules dans le quartier Nouville, soit 2 fois plus qu’en moyenne 
communale et  près de 43% dans les quartiers Vallée du génie-Centre ville et Quartier Latin.

Les couples avec enfant(s) se concentrent plus particulièrement dans le quartier Tina (44% des ménages), et dans 
une moindre mesure dans les quartiers Kaméré, et Normandie.

Le quartier Montravel compte plus de familles monoparentales qu’ailleurs dans la commune (18%) comme d’autres 
ménages . Le quartier Rivière salée compte de même plus d’autres ménages que les autres quartiers de Nouméa.
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Un nombre de personnes par ménage qui continue 
à diminuer
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Source : Isee, RP 2019

moyenne communale : 2,5

Entre 2,2 et 2,39
Moins de 2,2

3,6 et plus

Entre 2,4 et 2,89

Entre 2,9 et 3,59

Évolution de la taille moyenne des ménages, des années 
soixante à nos jours
Source : Isee, RP 1996-2019 - Traitements © Compas

4,1

3,3

La progression de l’isolement résidentiel corrélativement 
à la baisse du poids des familles avec enfant(s) entraîne 
une baisse de la taille des ménages. Très importante 
entre 2004 et 2009, celle-ci se poursuit à un rythme moins 
soutenue mais continue depuis 2009. Cette tendance 
est comparable à celle observée dans le reste du Grand 
Nouméa, la province Sud et la Nouvelle-Calédonie.

Une dichotomie se dessine au sein de la commune, 
le nombre de personnes par ménage étant plus élevé 
dans le Nord, plus particulièrement dans le Nord-Est. 
Le quartier Numbo-Koumourou, Tindu est le territoire 
le plus familial, avec près de 4 personnes par ménage 
en 2019.
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Evolution de la taille moyenne des ménages entre 2004 et 2019
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

3 quartiers parmi les 31 qui composent Nouméa voient 
la taille moyenne de leurs ménages augmenter entre 
2014 et 2019, soit les quartiers  Numbo-Koumourou, 
Tindu, Anse-Vata et Baie-des-Citrons. 

Une certaine stabilité de la taille des ménages s’observe 
dans le même temps dans les quartiers Artillerie, 
Faubourg Blanchot, 7ème kilomètre, Quartier Latin 

Trianon et Vallée des Colons. Celle-ci diminut au 
contraire dans le reste de la commune.
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Évolution de la structure par âge

Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

Depuis le début des années 2000,  la part des Nouméens 
âgés de moins de 30 ans diminue au profi t de leurs aînés, 
soit de 7 points. 

On recensait, en 2004, 3,1 personnes par ménage. Les 
60 ans et plus représentaient alors 10% de la population 
(9  540 personnes). 

En 2019, la taille moyenne des ménages est de 2,5 personnes 
par ménage et la proportion des 60 ans et plus dans la 
population est de 17% (soit 16 070 personnes). 

0 à 9 ans 11 528 5 888 5 640
10 à 19 ans 13 386 6 659 6 727
20 à 29 ans 12 718 6 269 6 449
30 à 39 ans 14 175 7 064 7 111
40 à 49 ans 13 862 6 654 7 208
50 à 59 ans 12 542 6 105 6 437
60 à 69 ans 8 029 3 706 4 323
70 à 79 ans 5 357 2 510 2 847
80 ans et plus 2 688 1 661 1 027
Total 94 285 46 516 47 769

Nombre de 
Nouméens

Total
Répartition par sexe

Hommes Femmes

Pyramide des âges
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Population par tranche d’âge en 2019
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

La confrontation de la pyramide des âges de l’en-
semble des Calédoniens à celle des Nouméens  met 
en évidence un défi cit important d’habitants âgés de 
moins de 15 ans et au contraire une sur représentation 
des personnes âgées de 45 ans et plus. 

Les moins de 10 ans représentent 12% de la popu-
lation de Nouméa (11 530 personnes).
14% des habitants sont des adolescents et 13% des jeunes adultes (âgés de 15 à 29 ans), soit respectivement 13 390 
et 12 720 personnes.

Le cœur de la pyramide des âges regroupe 43% de la population : 15% des habitants ont entre 30 et 39 ans (14 175 
personnes) 15% entre 40 et 49 ans (13 862 personnes) et 13% entre 50 et 59 ans (12 542).

Enfi n, 17% de la population est formée des tranches d’âge les plus élevées, avec 9% d’habitants âgés de 60 à 69 ans 
(8 930 personnes), 6% de 70-79 ans (5 340) et 3% de seniors de 75 ans ou plus (2 690 personnes).

Un vieillissement de la population qui se poursuit
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Un déficit de moins de 20 ans dans la population

Population de moins de 20 ans et de 80 ans et plus 
en 2019
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Evolution du nombre d’habitants âgés de moins de 
20 ans et de 80 ans et plus entre 2014 et 2019
Source : Isee, RP 2014-2019 - Traitements © Compas

2 690 personnes âgées de 80 ans et plus  
sont recensés à Nouméa en 2019 pour  
24 914 jeunes âgés de moins de 20 ans. 

Les personnes âgées de 80 ans et plus 
représentent 3% des habitants, peu ou 
prou comme dans le reste de l’inter-
communalité, l’ensemble de la province 
Sud et la Nouvelle-Calédonie.

Nouméa compte au contraire moins 
de jeunes que les autres territoires de 
comparaison, près d’un quart de ses 
habitants ayant moins de 20 ans contre  
un tiers dans le Grand Nouméa hors 
Nouméa et 30% en Nouvelle-Calédonie.

Cette sous-représentation des jeunes 
de moins de 20 ans dans la population 
nouméenne s’accompagne d’une baisse 
importante de leur nombre entre 2014 
et 2019, soit de 12% (-3 410 jeunes). 

Cette baisse est en comparaison de 5% 
dans l’ensemble de la Nouvelle-Calé-
donie. Dans le même temps, le reste 
de l’intercommunalité voit leur nombre 
augmenter de 6%  (1 525 jeunes).
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21%  
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Part des jeunes âgés de moins
de 20 ans dans la population
(en %)

20%

Source : Isee, RP 2019

moyenne communale : 26%

Entre 24 et 26,9%

33% et plus

Entre 27% et 29,9%

Entre 30% et 32,9%

Moins de 24%

-17% 

+7% 

-25% 

-21% 
-30% 

+3%

-27% 

-17% 

-8% 

-16% 

-6% -13% 

-28% 

+44% 

+16% 

-10% 

-11% -18% 

-10% 

-20% 

+10% 

-20% 
-19% 

+6% 

+8% 

-8% 
-19% 

-33% 

Evolution du nombre de jeunes âgés 
de moins de 20 ans entre 2014 et 2019
Source : Isee, RP 2014 & 2019

moyenne communale : -12%

Entre 0% et +14,9%

Entre -11% et 0%

+15% et plus

Entre -21% et -11,1% 

Entre -33% et -21,1%

Les jeunes âgés de moins de 20 ans se concentrent dans le nord de la commune où ils représentent dans la plupart 
des quartiers près de 30% de la population. Leur part s’élève à 36% dans les quartiers Numbo-Koumourou, Tindu 
et Kaméré et 34% dans le quartier Montravel. 

Inversement, les quartiers dans lesquels les jeunes de moins de 20 ans sont les plus présents connaissent pour 
la plupart une diminution importante de leur nombre entre 2014 et 2019. 

Le quartier Nouville fait figure d’exception : ce territoire comptant un tiers de jeunes de moins de 20 ans a connu 
une hausse de 44% (+340 jeunes) entre 2014 et 2019. 

© Compas septembre 2022Portrait social26



TABLEAU DÉTAILLÉ

DYN
AM

IQ
U

E DE PEU
PLEM

EN
T

La structure par âge de la population
Source : Isee, RP 2014-2019 - Traitements © Compas

Les quartiers Baie des Citrons et Loggicoop comptent au sein de leur population plus de personnes âgées de 80 
ans et plus qu’en moyenne communale, soit 7% et 6% des habitants. 

Les quartiers Magenta, Portes de fer et Septième kilomètre sont par ailleurs les territoires ayant vu le nombre de 
80 ans et plus progresser le plus rapidement entre 2014 et 2019. 

Enfin les quartiers Numbo-Koumourou, Tindu, Kaméré et Nouville enregistrent les indices de jeunesse les plus 
élevés de la commune. Autrement dit, ces quartiers sont les territoires les plus jeunes de Nouméa.
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Population selon le lieu de naissance par lieu de 
résidence en 2019
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Evolution du lieu de naissance des habitants depuis 
2004

Nouméa se distingue par la part impor-
tante d’habitants nés en métropole ou 
dans un DOM au regard du reste de l’Île, 
soit 22 % d’entre eux (7 015 habitants).

Seuls 2/3 des habitants recensés en 
2019 sont nés en Nouvelle-Calédonie, 
soit  27 550 habitants à Nouméa contre 
3/4 des habitants dans le reste de l’in-
tercommunalité et 78% en Nouvelle-
Calédonie.

Cependant, une progression manquée 
de la part de Calédoniens de naissance 
s’observe au sein de la population depuis 
2014. Seuls 61% des Nouméens étaient 
nés en Nouvelle-Calédonie en 2014 
contre 67% en 2019.

Notons que les habitants nés en 
métropole ou dans un DOM résident plus 
fréquemment dans le sud de la commune 
: 57% des habitants du quartier Artillerie 
et Baie des Citrons sont nés en métropole 
ou dans un DOM, 52% dans le quartier 
Val Plaisance et près de la moitié dans 
les quartiers Orphelinat et Ouémo. 

Une part d’habitants nés en Nouvelle-Calédonie 
en hausse depuis 2014

Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas
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Evolution de la population entre 2014 et 2019 selon le lieu de naissance par lieu de résidence
Source : Isee, RP 2014-2019 - Traitem

ents ©
 Com

pas
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39% des Nouméens déclarent appartenir à la 
communauté européenne en 2019
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Mont-Dore (Le)

Dumbéa

Nouméa

Européenne Kanak Wallisienne et Futunienne

Plusieurs communautés * Autre * et non déclarée

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

En 2019, 36 910 Nouméens déclarent 
appartenir à la communauté européenne, 
soit 39% de la population. Leur part est 
en comparaison de 22% dans l’inter-
communalité hors Nouméa. 

Leur nombre a diminué de 6 290 
personnes depuis 2014, soit de 15% 
quand leur part est passée de 43% en 
2014 à 39% en 2019.

Les Nouméens déclarant appartenir à 
la communauté kanak voient de même 
leur nombre augmenter de 6% (+1 335 
personnes) entre 2014 et 2019. Leur part 
est passée de 24% à 27% en 2019.

Le nombre de Nouméens multicommu-
nataires a progressé de 1 774 personnes 
durant cet intervalle, soit de 23%.

Population selon la communauté d’appartenance en 2019
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Population selon la communauté d’appartenance 
en 2019
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LE PARC DE LOGEMENT
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Une prédominance des logements collectifs qui se renforce  p.37
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 p.40
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Une hausse des résidences principales liée à l’augmentation des petits et très 
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Portrait social de Dumbéa, septembre 2022
Sources : Isee RP 2019, SIGN, Direction du logement de la Province Sud 
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Des résidences principales dont la part diminue 
depuis 2014 au profit des logements vacants

Évolution des logements, des années soixante à nos jours
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

La part des résidences principales parmi 
l’ensemble des logements est en baisse 
sur le territoire : les 36 970 résidences 
principales que compte Nouméa  en 2019 
représentent 88% des logements contre 
92% en 2004. 
Pour autant dans le même temps, le 
nombre de résidences principales a 
augmenté de 26% entre 2004 et 2019 (+ 
7660 résidences principales). 

La baisse de la part de résidences princi-
pales parmi les logements résulte d’une 
augmentation de leur nombre moins 
rapide que les autres types de logements 
notamment des logements vacants qui 
font plus que doubler (+114%, soit + 2 
140) durant la même période.

Depuis 2004, le nombre de logements a 
augmenté de 32% à Nouméa, soit de 10 320 
logements. A titre de comparaison, l’évo-
lution a été plus rapide en Nouvelle-Calé-
donie et dans le reste de l’intercommuna-
lité, le nombre de logements ayant doublé 
dans le même temps à l’échelle du Grand 
Nouméa hors Nouméa et de 57% en Nou-
velle-Calédonie.

Si le nombre de logements de Nouméa 
avait évolué au même rythme que l’en-
semble de la Nouvelle-Calédonie, la 
commune compterait 7 660 logements 
supplémentaires en 2019.

Évolution du parc de logements
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas
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Évolution des logements entre 2014 et 2019
Source : Isee, RP 2014-2019 - Traitements © Compas
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Evolution du nombre de logements
 entre 2014 et 2019
Source : Isee, RP 2014 & 2019

moyenne communale : +0,4%

Entre 0% et +4,9%

Entre -20 et -10,1%

+20% et plus

Entre +5% et +10,9%

Entre +11% et +19,9%

Entre -10% et 0%

Entre 2014 et 2019, le nombre de ré-
sidences principales est restée stable 
au contraire des logements vacants et 
des résidences secondaires ou occa-
sionnelles dont le nombre progresse 
respectivement de 87% et 51%. 

La forte croissance des logements  
vacants et des résidences secondaires 
se retrouve dans le reste de l’inter-
communalité comme dans l’ensemble de 
la  province Sud et la Nouvelle-Calédonie. 

Mais à l’inverse de Nouméa, le nombre de 
résidences principales progresse depuis 
2014, soit de 14% dans le Grand Nouméa 
hors Nouméa et de 6-7%  à l’échelle de  
la province Sud et de la Nouvelle-Ca-
lédonie.

L’évolution du nombre de logements 
a été variable d’un quartier à l’autre  
entre 2014 et 2019 : 
- Le quartier Nouville voit ainsi le 
nombre de résidences principales 
tripler quand ceux des quartiers Or-
phelinat et Quartier Latin augmentent 
de 16-17%.
- Dans le même temps, les quartiers 
Numbo-Koumourou ,  T indu et 
Normandie perdent près 20% de rési-
dences principales, soit respectivement 
100 et 270 logements.

Logement occasionnel : Un logement occasionnel est un logement ou une pièce indépendante utilisée occa-
sionnellement pour des raisons professionnelles (par exemple, un pied-à-terre professionnel d’une personne 
qui ne rentre qu’en fin de semaine auprès de sa famille).
Résidence secondaire : Une résidence secondaire est un logement utilisé pour des séjours de courte durée 
(week-ends, loisirs, ou vacances). Les logements meublés mis en location pour des séjours touristiques sont 
également classés en résidences secondaires.

Distinguer logements occasionnels et résidences secondaires est parfois difficile, c’est pourquoi, les deux 
catégories sont regroupées.

DÉFINITION 
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Évolutions détaillées des logements sur les dix dernières années
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

La diminution du nombre de résidences principales a été plus particulièrement sensible dans les quartiers Montravel 
et Nouville (-15 points). A contrario, les quartiers Normandie et Quartier Latin voient la part des résidences princi-
pales augmenter de respectivement, 3,4 points, et 1,6 points entre 20014 et 2019 tandis qu’elle reste stable dans 
le quartier N’Géa. La dynamique observée dans le quartier Nouville malgré le triplement du nombre de résidences 
principales dans ce territoire s’explique par la forte hausse de logements vacants au nombre de 3 en 2014 à 174 
en 2019.
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Les logements vacants
Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

La part de logements vacants a doublé entre 2014 et 2019 passant de 5 à 10%, soit de 4,1 points. Cette baisse 
atteint près de 10 points dans les quartiers Vallée du Génie- Centre ville, Motor-Pool Receiving et Nouville 
et de 8,6 points dans le quartier Haut Magenta.
Le quartier Vallée du Génie-Centre ville compte près d’un logement sur 5 vacants au moment du recensement. 
Il s’agirait de déterminer si cette vacance comme son augmentation ne pourrait pas être liée à une augmen-
tation du nombre de logement mis en location saisonnière ou à la construction de nouveaux logements non 
encore commercialisés.
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Une prédominance des logements collectifs qui se 
renforce

Évolution des résidences principales 
selon le type de construction

Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

Deux-Tiers (soit 24 270) des logements de 
Nouméa sont des appartements et 32% (soit 
11 750) sont des maisons en 2019, soit une 
répartition comparable à celle d’une ville 
comme Antony en région parisienne.

Trois-quart des résidences principales sont 
des maisons dans le reste de l’intercommuna-
lité, et plus de la moitié dans la province Sud.

Ces différences dans le bâti des logements 
peuvent être avancées comme l’une des mo-
tivations des ménages à quitter Nouméa pour 
les communes alentours.

Moins nombreuses parmi les résidences principales 
à Nouméa que dans les autres communes du Grand 
Nouméa, les maisons individuelles ont vu leur nombre 
diminuer de 10% (soit de 1 320) entre 2014 et 2019 au 
contraire des autres types de résidences principales 
dont le nombre augmente de 7% dans le même temps.

Les résidences principales selon le type 
de construction

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Évolution des résidences principales 
selon le type de construction

Durant cet intervalle, le nombre de maisons progressent 
de 11% dans le reste de l’intercommunalité.

Nouméa voit par ailleurs augmenter le nombre de 
cabanes et autres constructions provisoires dans son 
territoire d’une cinquantaine de constructions alors qu’il 
diminue dans les autres territoires de comparaison.

Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas
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Les résidences principales selon le type de construction et leur localisation
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Taille moyenne des ménages selon le 
type de construction de leur habitat
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Si 2% des ménages vivent dans une maison in-
dividuelle dans  le quartier Nouville 4% dans le 
Quartier Latin et 6% dans les quartiers Artillerie 
et Vallée du Génie-Centre ville, la quasi-totalité 
d’entre eux sont dans ce cas dans le quartier 
Tina (96%) et une majorité dans les quartiers 
Logicoop (73%) et Rivière Salée (65%).

Le quartier Nouville se distingue par la forte di-
minution de cabanes et constructions provisoires 
au contraire du quartier Artillerie qui voit leur  part 
progresser. Le quartier Ducos -zone industrielle 
compte un tiers de ménages vivant dans ce type 
de construction, soit la part la plus élevée de la 
commune en 2019.

La taille moyenne des ménages varie selon le type 
de construction : les cabanes et constructions 
provisoires enregistrent la plus grande taille de 
ménage, soit 3,1 personnes par ménage contre 
2,3 en appartement et 2,9 en maison individuelle. 

Un habitat très différencié à l’échelle des quartiers
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Evolution des résidences principales par type de construction entre 2014 et 2019
Source : Isee, RP 2014-2019 - Traitements © Compas

* case mélanésienne, cabane et construction provisoire ou bateau
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Une croissance des résidences principales liée au 
développement du parc social

Evolution du statut d’occupation des 
logements
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

Nouméa a vu la part comme le nombre de ménages loca-
taires du parc privé  diminuer (-7%, soit -870 ménages) 
dans un contexte à la hausse dans le reste de l’inter-
communalité (+10%).

Cette diminution se réalise au profit principalement 
des locataires du parc social même si leur progression 
est moins prononcée que dans le Grand Nouméa hors 
Nouméa. Il est à noter que 64% des logements sociaux 
du Grand Nouméa se situent dans la commune.

Le nombre de propriétaires augmente peu (+1%, soit 
+170 ménages) au regard de leur croissance dans les 
communes voisines (+15%).

Répartition des ménages selon le statut 
d’occupation de leur logement
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Evolution du statut d’occupation des 
logements
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

Nouméa se caractérise au regard des autres communes 
du grand Nouméa par une plus grande mixité des ménages 
selon le critère du statut d’occupation. La part des pro-
priétaires est ainsi moindre que dans les communes 
limitrophes, soit de 44% (16 090 ménages) contre 29% 
de locataires du parc privé (10 830 ménages) et 22% de 
locataires du parc social (8 300 ménages). 
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Répartition des ménages selon le statut d’occupation et la localisation de leur logement 

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Les quartiers de Nouméa comptant les plus grandes 
parts de propriétaires sont également ceux où les 
parts de maisons individuelles sont les plus importan-
tes, soit les quartiers Tina, Logiccop et Rivière Salée. 

Inversement, les territoires comptant le plus de 
locataires sont également ceux où les logements 
collectifs sont les plus répandus, soit les quartiers 
Nouville et Montravel où se concentrent une part 
importante de locataires du parc social d’une part et 
les quartiers Vallée du Génie-Ville et Quartier Latin 
où les ménages locataires du parc privé sont parti-
culièrement représentés.

Une mixité de logement qui ne s’observe pas à 
l’échelle des quartiers
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Détail des statuts d’occupation des résidences principales
Source : Isee, RP 2014-2019 - Traitements © Compas

La mixité des logements disparaît  à l’échelle des 
quartiers de Nouméa. Une certaine spécialisation 
des territoires s’observent au contraire. 

De même, l’évolution du statut d’occupation des ré-
sidences principales est propre à chaque quartier. 

- Ainsi le Quartier Latin se distingue par une hausse 
importante du nombre de propriétaires (+68%, soit 
+130 ménages).

- Le nombre de ménages logés gratuitement a quand à 
lui été multiplié par 2,4 dans le quartier Sixième kilomètre 
(+70 ménages) alors qu’il est resté stable globalement 
dans la commune.

- Enfin Nouville se détache des autres quartiers par 
l’explosion du nombre de locataires principalement du 
parc social comme des ménages logés gratuitement.
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Évolution du nombre de pièces des 
résidences principales

Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

Une hausse des résidences principales liée à 
l’augmentation des petits et très grands logements 
occupés

Les résidences principales de Nouméa comptent 
3,3 pièces en moyenne en 2019. 29% des logements 
occupés recensés en 2019 sont des petits 
logements (1 ou 2 pièces), soit 10 750 logements. 

Seules 12% des résidences principales sont en 
comparaison des petits logements dans le reste 
de l’intercommunalité, soit 2,4 fois moins. Cette 
sur représentation des studios et deux pièces à 
Nouméa est à mettre en regard avec la concen-
tration de logements collectifs dans la commune.

A contrario, Nouméa compte moins de grands 
logements occupés que ses communes voisines, 
c’est-à-dire de 21% (7 710), soit 10 points de moins 
que dans le reste de l’intercommunalité.

Les résidences principales selon le 
nombre de pièces en 2019

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Évolution du nombre de pièces des 
résidences principales

Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

Le nombre de petites résidences principales est passé de 
7 110 logements en 2004 à 10 750 en 2019, soit de près 
de 3 640 logements. Leur part a progressé de 5 points en 
15 ans pour atteindre 29% en 2019.

Parallèlement, le nombre de résidences de 5 pièces et 
plus a progressé de 1 855 logements pour atteindre 7 710 
logements en 2019. Leur nombre augmente ainsi de 32% 

entre 2004 et 2019. Le part progresse de 1 point durant cet 
intervalle mais de 5 points depuis 2014.

Depuis 2004, la part des ménages composés d’une ou deux 
personnes progresse plus rapidement que celle des petites 
résidences principales, ce qui se traduit par une baisse du 
nombre de personnes par pièces de 0,91 en 2014 à 0,76 
en 2019.
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Les résidences principales selon le nombre de pièces et leur localisation en 2019

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Comme ailleurs, les territoires centraux concentrent les 
résidences principales de petites tailles : ainsi  62% des 
résidences principales situées dans les quartiers Vallée-du 
génie-Centre ville se composent d’une ou deux pièces. 

Cependant, le quartier Nouville se démarque en 2019 avec 
3/4 de résidences principales de petites tailles consécuti-
vement au développement urbain qu’a connu ce territoire 
depuis 2014 et la présence d’un pôle universitaire.

Une certaine adéquation entre la taille des logements et 
la taille des ménages qui les occupent s’observent, ces 3 
quartiers comptant moins de 2 personnes par ménage.

Par ailleurs, plus de la moitié des résidences principales 
situées dans le quartier Tina se compose de 5 pièces ou 
plus, soit deux fois plus qu’en moyenne communale. Les 
maisons individuelles se concentrent également dans ce 
quartier. 44% des ménages résidant dans ce territoire sont 
des couples avec enfant(s), soit la part la plus élevée de 
la commune.

Des petites résidences principales qui se concentrent 
dans le centre de la commune et dans le quartier Nouville
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Le nombre de petites résidences principales a augmenté 
de 164 logements entre 2014 et 2019, soit de 2% c’est-
à-dire près d’autant que dans l’ensemble de la province 
Sud et la Nouvelle-Calédonie ou que Mont-Dore et Païta 
mais 11 fois  moins rapidement que Dumbéa.

Des dynamiques opposées s’observent cependant à 
l’échelle  des quartiers :

-  Le quartier Nouville voit leur nombre augmenter de 935 

logements, et a donc été multiplié par 17 entre 2014 et 
2019. Celui-ci double également dans le quartier Kaméré, 
soit de 90 logements.

- Parallèlement, le nombre de petites résidences princi-
pales diminuent de près de 31% dans les quartiers Haut- 
Magenta et Normandie, soit de près de 80 logements 
chacun. 

Évolutions des résidences principales de petite taille de 1990 à nos jours
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas
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Répartition des résidences principales selon leur surface et leur localisation en 
2019
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Les résidences principales de Nouméa sont globalement de 
même taille que celles de  Dumbéa mais sont au contraire moins 
grandes que celles du Mont-Dore et de Païta : 18% résidences 
principales mesurent moins de 40 m² (6 460), 18% de 40 à 60 
m² (6 780), 20% de 60 à 80 m² (7 400), 17% de 80 à moins de 
100 m² (6 285), 12% de 100 à moins de 120 m² (4 490) et 15% 
de plus de 120 m² (5 550). 
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Les besoins de logements sociaux en 2020
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Demande ailleurs que Nouméa Demande ailleurs que Nouméa
1024 29% 459 13% 1596 45% 443 13%
Nouméa: 1er choix 

31%69% 78%des demandes de 
mutations

des demandes 
externes

Total demandes actives de 
logement social en 2020

3522

Mutations Demandes externes

des demandes de 
mutations

des demandes 
externes 22%

Nouméa: 1er choix 

Motif de la demande de logement social en 
2020 selon le logement actuel du demandeur
Source : Direction du logement de la province Sud  - 
Traitements © Compas
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Les demandes de logement social en 2020 selon le logement actuel du demandeur

Source : Direction du logement de la province Sud  2020 - Traitements © Compas

3 522 ménages Nouméens ont fait une demande de logement social active en 2020, soit 5% des ménages recensés 
en 2019 dans la commune. Une majorité d’entre eux (6 sur 10) souhaitent -ce faisant- entrer dans le parc social 
quand 4 sur 10 résident déjà dans un logement social. 

Ce résultat rappelle le besoins d’évolution des ménages en matière de logement, qu’ils résident déjà dans un 
logement social ou ailleurs. Les motivations des ménages varient cependant en fonction de l’étape à laquelle ils 
sont dans leur parcours résidentiel : 

- Ainsi, la décohabitation est avancée par près de la moitié des demandeurs résidant hors du parc social. La 
précarité du logement et sa vétusté voire son absence sont les deuxièmes motifs évoqués par ce type de ménages. 

- A l’inverse, les ménages occupant déjà un logement 
social font majoritairement une demande afin de 
pouvoir accéder à la propriété, soit dans un tiers des 
cas. L’évolution des besoins au fil du temps avec 
l’agrandissement des ménages explique que dans 
un quart des cas avancé, la petitesse du logement 
occupé. Dans un quart des cas, la demande est 
motivée pour convenance personnelle.

Une grande majorité des Nouméens souhaitent 
rester dans la commune et choisissent Nouméa 
comme 1er choix, soit 69% des ménages résidant 
déjà dans un logement social et 78% des ménages 
résident hors du parc social.

Le désir de décohabitation et d’accession à la 
propriété : les principaux motifs des demandes
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L’ancienne moyenne des demandes varie 
fortement selon le type de demandeur : 

- la moitié des ménages souhaitant rentrer 
dans le parc social ont une demande active 
depuis moins d’un an contre 39% des de-
mandeurs résidant déjà par le parc social.

- 29% des demandes de mutations internes 
ont été activées depuis 3 ans ou moins 
contre 14% des demandes émanant de 
ménages ne résidant pas encore dans un 
logement social, soit 2 fois plus. 

Ces résultats sont à rapprocher de l’im-
portance des demandes d’accession à la 
propriété chez les demandeurs résidant 
dans le parc social (39% contre 25% pour 
les  demandes externes).

Ancienneté des demandes actives en 2020

Moins d'un an
39%

Entre 1 et 
moins de 3 ans

32%

Entre 3 et 
moins de 5 ans

10%

5 ans et 
plus
19%

Mutations

Moins d'un 
an

51%

Entre 1 et 
moins de 3 

ans
35%

Entre 3 et 
moins de 5 

ans
7%

5 ans et plus
7%

Demandes externes

Typologie du logement recherché en 2020
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Mutations

Demandes externes

Chambre F1 F2 F3 F4 F5 et plus Autre

Les logement de petites tailles comme 
les très grands logement sont plus parti-
culièrement recherchés par les ménages 
désirant entrer dans le parc social. Les 
demandeurs déjà présents dans le parc 
social souhaitent au contraire majoritai-
rement un F3. 

Les demandeurs externes sont également 
les seuls à faire une demande pour un 
autre type de logement. Outre les jeunes 
décohabitants, un profil varié de ménages 
se retrouve parmi ces demandeurs. 

Une ancienneté plus grande pour les demandes 
de mutations internes

Source : Direction du logement de la province Sud  2020 - 
Traitements © Compas

Source : Direction du logement de la province Sud  2020 - 
Traitements © Compas
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Age du demandeur en 2020 
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Nombre de personnes dans le ménage du 
demandeur en 2020
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1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 et plus

Les demandes actives de logement social 
émanent de ménages de tous les âges en 
2020. Les ménages âgés de 30 à 49 ans 
sont toutefois les plus nombreux : la moitié 
des demandeurs appartiennent à ces gé-
nérations (1 850 ménages). 18% des de-
mandeurs sont pas ailleurs âgés de 20 à 
29 ans (630 ménages).

Les ménages souhaitant entrer dans le parc 
social sont plus jeunes que les ménages 
déjà en place : plus du quart des demandes 
externes sont le fait de ménages de 20 à 29 
ans contre  5% des demandes de mutations 
internes. A contrario 12% des demandes 
externes émanent de ménages de 50 à 59 
ans contre 12% des ménages résidant déjà 
dans le parc social.

Plus jeunes, les demandeurs ne résidant pas 
encore dans le parc social sont également 
plus fréquemment des personnes seules, 
soit 35% d’entre eux contre 19% des 
ménages occupant déjà un logement 
social. A contrario, 35% des ménages déjà 
en place se composent de 5 personnes ou 
plus contre 16% des demandeurs externes.  

Les ménages souhaitant entrer dans le parc social 
plus jeunes et de plus petite taille

Source : Direction du logement de la province Sud  2020 - 
Traitements © Compas

Source : Direction du logement de la province Sud  2020 - 
Traitements © Compas
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Situation au regard de l’emploi des demandeurs en 
2020 

Artisan, 
commerc, prof. 

lib.
1%CDD, stage, 

intérim
5%

CDI (ou 
fonctionnaire)

69%

Etudiant
1% Retraité

13%

Chômage
2%

Sans emploi
9%

Mutations

Apprenti
1%

Artisan, 
commerc, prof. 

lib.
2%

CDD, stage, 
intérim

15%

CDI (ou 
fonctionnaire)

49%

Etudiant
11%

Retraité
7%

Chômage
1%

Sans 
emploi

14%

Demandes externes

revenu des demandeurs en 2020 (mesuré en fonction 
de la valeur du SMIG brut)

74%

22%

3%
1%

Demandes externes

54%

37%

7%

2%

Mutations

0 à 1,3 SMG

1,3 à 2,6 SMG

2,6 à 3,6 SMG

> 3,6 SMG

Taux d’endettement des demandeurs en 2020 

64%

15%

15%

5%

1%

74%

9%

10%

5%

3%

Sans endettement

≤ 10%

De 10% à <20%

De 20% à <30%

30% et plus

Demandes externes Mutations

6 demandeurs de logement social 
sur 10 occupent un emploi en CDI 
ou sont fonctionnaires (2 030 de-
mandeurs) en 2020. Leur part 
s’élève à près de 7 sur 10 parmi les 
demandeurs déjà présents dans le 
parc social contre 1 sur 2 parmi les 
autres demandeurs. A contrario, les 
demandeurs employés en CDD, en 
stage ou travaillant en intérim sont 
3 fois plus nombreux parmi les de-
mandeurs externes. Les étudiants 
sont de même sur représentés (11%, 
soit 210 demandeurs).

Les demandeurs souhaitant entrer 
dans le parc social sont ainsi moins 
nombreux à être insérés durable-
ment dans le marché du travail.

Cette moins bonne insertion profes-
sionnelle s’accompagne de niveaux 
de ressources moins élevés chez 
les demandeurs souhaitant entrer 
dans le parc social : 3/4 d’entre 
eux déclarent des  ressources  in-
férieures à 1,3 salaire minimum ( 
soit entre  0 et 203 538 F.CPF) contre 
54% des demandes occupant déjà 
un logement social. Deux-tiers des 
demandeurs de logement social sont 
dans ce cas (2 320). 

Une majorité de demandeurs ne sont 
pas endettés, soit 70% d’entre eux  
(2 450). Disposant de moins de res-
sources, les demandeurs externes 
sont a contrario moins souvent 
endettés que les demandeurs déjà 
en place : les trois-quart ne sont pas 
endettés contre 64% des deman-
deurs d’une mutation. Lorsqu’ils le 
sont, les demandeurs externes sont 
cependant plus endettés que les 
autre s: 3% d’entre eux sont endettés 
à hauteur de 30% ou plus de leurs 
revenus contre 1% des demandeurs 
déjà présents dans le parc social.

Des ressources plus faibles et une moins bonne 
insertion professionnelle chez les primo-accédants 
au parc social 

Source : Direction du logement de la province Sud  2020 - 
Traitements © Compas

Source : Direction du logement de la province Sud  2020 - 
Traitements © Compas

Source : Direction du logement de la province Sud  2020 - 
Traitements © Compas
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Part des ménages ayant
fait une demande de logement 
social en 2019 (%)
Source : Province Sud, Direction du logement
 & Isee, RP 2019
moyenne communale : 25%

Entre 5 et 9,9%

25% et plus

Entre 10% et 14,9%

Entre 15% et 24,9%

Moins de 5%

10 %

8 %

24 %

5 %

19 %33 %

17 %

4 %

5 %

12 %

18 %

1 %

13 %12 %

6 %

2 %

6 %

13 %

12 %

10 %

28 %

6 %

4 %

36 %

4 %

4 %

1 %

2 %

1 %

2 %

7 %

3 522 demandes de logement social émanant de Nouméens 
sont actives en 2020. Elles concernent 5% des ménages. 

La part de ménages ayant une demande en cours est cependant 
très variable d’un quartier à l’autre de la commune, les ménages 
résidant dans le nord étant globalement plus nombreux en 
proportion dans ce cas. 1% des ménages résidant dans les 
quartiers Artillerie, Baie des Citrons ont une demande active 
contre 36% des ménages résidant dans le quartier Montravel 
(180 ménages) et 1/3 des ménages du quartier Numbo-Kou-
mourou-Tindu (115 ménages)
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Les demandes actives de logement social en 2020 faites par les 
habitants de la commune
Source : Direction du logement de la province Sud  2020 & ISEE RP 2019- Traitements © Compas

Le nombre de demandes actives de logement social est resté relativement stable entre 
2015 et 2020 (+1%, soit +40 demandes actives). 

Cette évolution globale masque cependant des évolutions opposées au sein de la commune, 
le nombre de demandes progressant de 56%  dans le quartier Nouville (+50 demandes) et 
de 41% dans le quartier Ducos (+30 demandes) alors qu’il diminue de 33% (-60 demandes) 
dans le quartier Normandie.
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Confrontations des demandes actives et des attributions de logements sociaux
Source : Direction du logement de la province Sud  2020 & ISEE RP 2019- Traitements © Compas

Demandes 
actives*

Demandes 
satisfaites en 

2020

Ratio 
demandes/
attributions

Demandes 
actives*

Demandes 
satisfaites en 

2020

Ratio 
demandes/
attributions

Demandes 
actives*

Demandes 
satisfaites en 

2020

Ratio 
demandes/
attributions

Total général 3522 789 4,5 1483 206 7,2 2039 583 3,5

Accession propriété-AFAPS ou 
construction sur terrain

890 46
19,3

573 16
35,8

317 30
10,6

Location 2600 742 3,5 910 190 4,8 1690 552 3,1
Rénovation-amélioration 32 1 32,0 - - - 32 1 32,0
Chambre 27 0 138 19 27 0
F1 432 141 3,1 314 45 7,0 294 122 2,4
F2 682 186 3,7 617 64 9,6 368 141 2,6
F3 1109 262 4,2 366 61 6,0 492 198 2,5
F4 845 167 5,1 45 15 3,0 479 106 4,5
F5 192 30 6,4 3 2 1,5 147 15 9,8
F6 37 3 12,3 - - - 34 1 34,0
Autre 198 0 - - - 198

Boulouparis 4 1 4,0 - - - 4 1 4,0
Bourail - 1 - - - - - -
La Foa - - - 1 0 1 1 1,0
Dumbea 313 95 3,3 316 18 17,6 629 77 8,2
Mont dore 55 46 1,2 45 10 4,5 100 36 2,8
Noumea 1596 585 2,7 1024 155 6,6 2620 430 6,1
Paita 69 61 1,1 97 23 4,2 166 38 4,4
Yate 2 0 - - - 2 0

LTA 2629 168 15,6 1018 26 39,2 1611 142 11,3
LLT 680 89 7,6 367 25 14,7 313 64 4,9
Autres 213 532 0,4 98 155 0,6 115 377 0,3

Bien recherché
Total demandeurs nouméens Mutations internes de nouméens Demandes externes de nouméens

Le ratio demandes/attributions rapporte le nombre 
d’attributions en flux (année 2020) à celui des demandes 
à un instant T. C’est un indicateur de confrontation 
dont la lecture est la suivante : sur Nouméa, on compte 
l’équivalent de 4,5 demandes de logement social pour 
une attribution effectuée. Plus l’indicateur est élevé, plus 
la tension entre l’offre et la demande est importante 
pour le type de logement ou de ménages considéré.  
Pour autant, ce ratio ne doit pas être confondu avec un 
taux de demandes ayant obtenu une réponse favorable.

La tension entre l’offre et la demande est maximale pour 
l’accession à la propriété, la rénovation- amélioration 
du logement.

De même, la tension augmente avec la taille du logement.  
En outre, si une demande existe pour les autres types 
de logements, aucune attribution de ce type de biens 
n’a été faite en 2020.

 Par ailleurs, les demandes de logement à Dumbéa sont 
particulièrement plus nombreuses que les attributions.

Enfin, la tension est particulièrement forte pour les 
logements à destination des ménages les plus modestes 
(LTA).

Une tension entre offre et demande maximale pour 
l’accession à la propriété et les logements destinés aux 
plus modestes

* demandes actives au 31/12/2020 non satisfaites
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Globalement, la tension entre offre et demande augmente 
avec l’âge jusqu’à 50 ans pour diminuer ensuite. La 
tension la plus élevée s’observe chez les ménages de 
40 à 49 ans. Des différences entre type de demandeurs 
s’observent cependant, les  demandes de jeunes de 
moins de 20 ans émanant en quasi-totalité  de jeunes 
ne résidant pas encore dans le parc social.

Les bases des demandes et attributions prennent en 
compte les résidences sociales, les résidences pour 
personnes âgées ainsi que les résidences universitaires. 
Les ratio demandes/ attributions les plus élevés permet-
tent de mettre en évidence de forts besoins en  terme 

de logements étudiants et de logements en  résidences 
seniors chez les ménages ne résidant pas encore dans le 
parc social tandis que la tension la plus forte s’observe 
dans les ménages où la personnes de référence travaille 
en CDI ou est fonctionnaire. 

Un fort désir d’accession à la propriété s’exprime chez 
les Nouméens demandeurs d’un logement social. La 
tension entre offres et demandes est également impor-
tante en cas de changement de situation matrimoniale 
ou familiale chez les demandeurs déjà présents dans 
le parc social et quand la demande est liée au coût du 
logement actuel pour les demandeurs externes.

Les demandes actives de logement social en 2020 faites par les habitants de la 
commune
Source : Direction du logement de la Province Sud  2020 & ISEE RP 2019- Traitements © Compas

Demandes 
actives*

Demandes 
satisfaites en 

2020

Ratio 
demandes/
attributions

Demandes 
actives*

Demandes 
satisfaites en 

2020

Ratio 
demandes/
attributions

Demandes 
actives*

Demandes 
satisfaites en 

2020

Ratio 
demandes/
attributions

Total général 3522 789 4,5 1483 206 7,2 2039 583 3,5

Moins de 20 ans 113 26 4,3 5 3 1,7 108 23 4,7
20-29 ans 631 201 3,1 75 17 4,4 556 184 3,0
30-39 ans 962 220 4,4 402 44 9,1 560 176 3,2
40-49 ans 885 124 7,1 479 40 12,0 406 84 4,8
50-59 ans 554 105 5,3 310 47 6,6 244 58 4,2
60-69 ans 239 66 3,6 134 30 4,5 105 36 2,9
70- 79 ans 102 30 3,4 62 18 3,4 40 12 3,3
80 ans et plus 36 17 2,1 16 7 2,3 20 10 2,0

1 personne 990 277 3,6 284 54 5,3 706 223 3,2
2 personnes 708 171 4,1 272 43 6,3 436 128 3,4
3 personnes 702 142 4,9 278 36 7,7 424 106 4,0
4 personnes 558 100 5,6 294 33 8,9 264 67 3,9
5 et plus 564 99 5,7 355 40 8,9 209 59 3,5

Apprenti 11 0 - - - 11 0
Artisan, commerc, prof. lib. 63 3 21,0 17 0 46 3 15,3
CDD, stage, intérim 384 41 9,4 81 9 9,0 303 32 9,5
CDI (ou fonctionnaire) 2026 90 22,5 1018 30 33,9 1008 60 16,8
Etudiant 232 5 46,4 19 1 19,0 213 4 53,3
Retraité 331 13 25,5 188 9 20,9 143 4 35,8
Chômage 53 7 7,6 31 2 15,5 22 5 4,4
Sans emploi 422 168 2,5 129 56 2,3 293 112 2,6
Non indiqué 462 0,0 99 0,0 363 0,0

Décohabitation 784 264 3,0 10 6 1,7 774 258 3,0
Changement matrimonial ou 
de situation familiale

73 13 5,6 38 3
12,7

35 10 3,5

Violences familiales 4 2 2,0 1 3 2 1,5
Rapprochement 126 45 2,8 46 12 3,8 80 33 2,4
Logement non adapté 588 135 4,4 400 73 5,5 188 62 3,0

Logement non décent, 
insalubre ou dangereux ou 
local impropre à l'habitation

161 63 2,6 27 8 3,4 134 55 2,4

Sans logement ou en logement 
temporaire

130 38 3,4 2 1 2,0 128 37 3,5

Désidérata 367 95 3,9 158 27 5,9 209 68 3,1
Coût du loyer 135 22 6,1 25 5 5,0 110 17 6,5

Problèmes d'environnement 
ou de voisinage

148 30 4,9 141 27 5,2 7 3 2,3

Accession à la propriété 888 46 19,3 572 16 35,8 316 30 10,5
Construction neuve 2 0 1 0 1 0
Amélioration/Rénovation 32 1 32,0 - - - 32 1 32,0
Bail 84 35 2,4 62 28 2,2 22 7 3,1

Bien recherché

Total demandeurs nouméens Mutations internes de nouméens Demandes externes de nouméens

* demandes actives au 31/12/2020 non satisfaites
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Les cabanes de squats recensés depuis 
2006
Source : SIGN - Traitements © Compas

Nouméa

Familles Ménages

Les ménages et les personnes vivant 
en squat  depuis 2006
Source : SIGN - Traitements © Compas

Les squats en 2019

source : Etude de besoin en logement – Province Sud – 2021

Nouméa compte en 2019, 707 ménages vivant dans un 
squat contre 713 en 2014, soit 6 ménages de moins.

2 402 personnes vivent au sein de ces ménages en 
2019. Leur nombre a diminué de 21 personnes depuis 
2014. La taille de ces ménages est resté stable durant 
cet intervalle, c’est-à-dire proche de 3,4 personnes 
par ménage.

Les squats se localisent essentiellement dans le nord 
de Nouméa ainsi que dans l’est de la commune. 

Les quartiers Ducos-Zone industrielle et Nouville sont 
les territoires comptant le plus de ménages vivant en 
squat, soit un tiers de ménages résidant dans le quartier 
Ducos Industriel (120 ménages) et 26% de ceux habitant 
dans le quartier Nouville (360 ménages).

Une stabilité du nombre de ménages et personnes 
vivant dans un squat entre 2014 et 2019
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Les habitants des squats en 2019
Source : SIGN & ISEE RP 2019- Traitements © Compas

Nombre
Part parmi 

les ménages 
au RP

Nombre
Part parmi 

les habitants 
au RP

76 77 5% 78 2%
- - - - - -
2 2 0% 4 0% 2,0
- - - - - -
2 2 0% 3 0% 1,5

118 118 33% 409 36% 3,5
- - - - - -
1 1 0% 2 0% 2,0

- - - - - -
7 7 2% 19 2% 2,7

19 19 1% 58 1% 3,1
47 47 10% 149 8% 3,2

- - - - - -
- - - - - -

21 21 2% 65 2% 3,1

364 364 26% 1282 37% 3,5
27 27 8% 62 4% 2,3

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
7 7 0% 21 1% 3,0

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1 1 0% 2 0% 2,0

- - - - - -
- - - - - -

12 15 0% 25 0% 1,7

- - - - - -

- - - - - -
704 707 2% 2402 3% 3,4

Taille moyenne des 
ménages habitant 

en squat

Nombre de 
cabanes

Ménages Personnes

La taille moyenne des ménages vivant dans un squat  
est variable d’un quartier à l’autre de la commune, soit 
de 1,5 dans le quartier Ducos et 1,7 dans le quartier 
Vallée des Colons à 3,5 dans les quartiers Ducos-Zone 
industrielle et Nouville.
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LES PERSONNES SEULES
Qui sont les personnes vivant seules ?  p.60
Un isolement résidentiel en constante augmentation depuis 2009  p.61

LES FAMILLES AVEC ENFANT(S)
Une baisse du nombre de famille avec enfant(s) plus sensible qu’ailleurs en Nou-
velle-Calédonie  p.63
Près d’1 famille nouméenne sur 5 est monoparentale en 2019 comme en 2014

 p.65

LES ENFANTS SCOLARISÉS
Un nombre d’élèves boursiers en diminution depuis 2015 dans les écoles pri-
maires nouméennes  p.68

LES MENAGES
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LES CHIFFRES CLÉS
LES FAMILLES

familles
13 217

entre 2014 et 2019
-3,8%

27%

73%

26%

74%

Types de familles
en 2014 et 2019

Couple 
parental

Fam. 
monoparentale

11%

19%

0-9 ans

10-17 ans

Part des enfants 
en fam. monoparentale

personnes seules
+17%

entre 2014 et 2019

3 494 Familles 
monoparentales

2 098 élèves en école primaire 
boursiers en 2020

19% des élèves scolarisés en 2020

-10,5% Evolution 2014-2019

personnes 
seules

30%

couples sans 
enfant

21
familles 

monoparentales

9%

couples avec 
enfant(s)

26%

autres

12%

Situation familiale 
des ménages

10 916 enfants scolarisés en 
école primaire en 2020

11 248

Portrait social de Nouméa, septembre 2022
Sources : Isee RP 2019, Vice-rectorat de la NC
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En appliquant au territoire les valeurs observées à
l'échelle d'un échantillon représentatif des Français
métropolitains, il est possible d'estimer que, dans la
commune, près de 12 800 habitants pourraient ainsi
être concernés par l'isolement relationnel.

L’isolement est une problématique singulière qui
renvoie à une multiplicité de notions qui se
télescopent : isolement résidentiel, isolement social
(ou relationnel), sentiment de solitude.

Les données locales issues de la statistique publique
nous permettent assez aisément de prendre la
mesure de l’isolement résidentiel. Elles ne disent
cependant rien de l’isolement social et encore moins
de l’étendue du sentiment de solitude dans la
population.

Compte tenu de cette réalité, l’éclairage statistique
offert ici s’appuie sur les personnes vivant seules dans
leur logement. Il faut garder à l’esprit que vivre seul
dans son logement ne renvoie pas nécessairement à
une situation d'isolement social ou de solitude. A
l'inverse, certains ménages (ensemble des occupants
d'un même logement) peuvent ne pas être dans une
situation d'isolement résidentiel et souffrir
d'isolement social, à l'instar des ménages
monoparentaux.

Comme il a été dit plus haut, la statistique locale ne
permet pas de dénombrer les personnes souffrant
d’isolement relationnel. Pour autant, il est possible
de proposer une estimation au regard des données
métropolitaines, sur la base de l’étude réalisée par la
Fondation de France (sont considérées comme étant
en situation d’isolement relationnel les personnes
qui n’ont pas ou peu de relations sociales au sein des
cinq réseaux suivants : familial, professionnel, amical,
associatif ou de voisinage).

ISOLEMENT
RESIDENTIEL

ISOLEMENT
CONJUGAL

ISOLEMENT
SOCIAL

(OU RE LATIONNEL)

Personnes seules
dans leur logeme nt
mais en couple
(logement séparé)

Personnes sans
conjoint vivant
seules dans leur

logement

Personnes sans conjoint
mais ne vivant pas seules

dans leur logeme nt
(ex : parents célibataires)

Personnes vivant en couple
avec ou sans enfa nt(s) et

caractérisées par la faiblesse de
leurs contacts sociaux à
l’extérieur du ménage

4

2
1

3

21 3 Personnes isolées résidentiellement et/ou conjugaleme nt,
et caractérisées par la faiblesse de leurs contacts sociaux

Qui sont les personnes vivant seules ?
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Part des personnes vivant seules parmi l’ensemble des ménages en 2017
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Part des personnes seules
parmi les ménages (en %)
Source : Isee, RP 2019

moyenne communale : 30,4%

Entre 16% et 24,9%
Moins de 16%

45% et plus

Entre 25% et 34,9%

Entre 35% et 44,9% 29%  

33%  

33%  

18%  
21% 

33% 

29%  

11%  

20% 

36%  

12%  

31% 21% 

18% 

63%
 

13% 

30%
 

32% 

19%  
23%

 

26%
 

32%
 

43%  

15% 
12% 

41% 

34% 

33%
 44%

 

31% 

38%

L’isolement résidentiel ne cesse de progresser à 
Nouméa depuis 2009. 11 250 personnes seules sont 
recensées en 2019, soit 3 620 ménages de plus qu’en 
2009. Le nombre de personnes seules a ainsi augmenté 
de 47% durant la dernière décennie.

Personnes vivant seules
Source : Isee, RP 2009-2019- Traitements © Compas

Les personnes vivant seules sont plus présentes dans le sud de la commune. Cette dichotomie du territoire renvoie 
à la distribution spatiale des résidences principales.

Le quartier Nouville dans lequel est situé le Pôle universitaire de Nouméa se distingue avec un peu moins d’1/3 
de personnes seules parmi les ménages en 2019.

Un isolement résidentiel en constante augmentation 
depuis 2009
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Evolution du nombre de personnes vivant seules
Source : Isee, RP 2009-2019- Traitements © Compas

Durant la période récente (2014-2019), le nombre de personnes seules a augmenté de 17% à Nouméa (+ 1740). 
Toutefois, des dynamiques très différentes s’observent au sein de la commune : le quartier Nouville se distingue par 
une augmentation brutale du nombre de personnes seules en lien avec son développement urbain. Les quartiers 
Magenta et Ouémo voient également leur nombre progresser de plus de 30% quand les quartiers Anse Vata et 
Artillerie connaissent une baisse de l’isolement résidentiel de respectivement 20% et 22%.
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LES FAM
ILLES

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

En 2019, 13 220 familles avec enfant(s) sont recensés 
à Nouméa. Elles représentent 36% des ménages, soit 
une part très en deça de ce que l’on observe dans les 
communes voisines comme à l’échelle de la province Sud 
ou de la Nouvelle-Calédonie. La moitié des ménages du 
Grand Nouméa hors Nouméa sont en effet des familles 
avec enfant(s).

Poids des familles avec enfant(s) au 
sein des ménages

Evolution du poids des familles avec 
enfant(s) au sein des ménages en %

Entre 2014 et 2019, la part de familles avec enfant(s) 
a diminuer de 3,8 points.

Si cette tendance se retrouve à Dumbéa et Mont-Dore, 
celle-ci est moins prononcée, soit de -1 point à Dumbéa 
et -2,8 points au Mont-Dore. Elle reste au contraire 
stable à Païta.

Source : Isee, RP 2014-2019 - Traitements © Compas

Une baisse du nombre de famille avec enfant(s) plus 
sensible qu’ailleurs en Nouvelle-Calédonie

© Compas septembre 2022 Portrait social 63



CARTOGRAPHIE

Le
s 

fa
m

ill
es

 a
ve

c 
en

fa
nt

(s
)

Part de familles avec enfant(s)
parmi les ménages (%)
Source : Isee, RP 2019

moyenne communale : 36%

Entre 15,7% et 24,9%

45% et plus

Entre 25% et 34,9%

Entre 35% et 44,9%

16 %

33 %

37 %

35 %

34 %44 %

40 %

35 %

49 %

51 %

42 %

33 %

33 %26 %

34 %

35 %

37 %

46 %

49 %

39 %

51 %

37 %

36 %

47 %

34 %

42 %

37 %

35 %

28 %

31 %

28 %

Les familles avec enfant(s) ne se répartissent pas unifor-
mément dans la commune. Pour autant, leur part au sein 
des ménages ne dichotomise pas Nouméa comme peut 
le faire l’isolement résidentiel.

De fortes concentrations de familles avec enfant(s) se 
retrouvent tant dans le sud (quartier N’Géa), le centre 
(quartiers Montravel et 4ème kilomètre), le nord-ouest 
(quartier Kaméré) que l’Est (quartiers Normandie et Tina). 
Près de la moitié des ménages sont dans ces quartiers 
des familles avec enfant(s).
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LES FAM
ILLES

Type de familles avec enfant(s) Part des enfants vivant dans une famille 
monoparentale selon leur âge
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

La part des enfants vivant en famille monoparentale 
tend à augmenter avec l’âge : en 2019, elle est de 11% 
chez les moins de 9 ans contre 19% chez les 10-17 ans. 

Ainsi, si beaucoup de politiques publiques sont orientées 
en direction des familles monoparentales avec de jeunes 
enfants, on se rend compte que pour Nouméa comme 
ailleurs, les adolescents vivent plus souvent dans une 
famille monoparentale que les plus jeunes.

L’augmentation de cette prévalence se retrouve dans tous 
les territoires. Nouméa se détache cependant du reste 
de l’intercommunalité par des proportions d’enfants de  
familles monoparentales plus importantes, l’écart avec 
les autres territoires s’accentuant pour les adolescents.

11%

19%

7%

12%

8%

13%

8%

15%

8%

14%

Enfants de 0-9 ans Enfants de 10-17 ans

Nouméa Dumbéa Mont-Dore Province Sud Nouvelle Calédonie

Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

Entre 2009 et 2019, la part de familles monoparentales 
augmente quand celle des couples parentaux diminue.

Depuis 2014, la structure des familles est relativement 
stable, Nouméa comptant 26% de familles monoparenta-
les pour 74% de couples avec enfant(s) (13 220 familles). 

Près d’1 famille nouméenne sur 5 est monoparentale 
en 2019 comme en 2014
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Cartographie des familles monoparentales au sein des familles avec enfant(s)

Entre 22% et 29,9%

Entre 10 et 15,9%

36% et plus

Entre 30% et 35,9%

Entre 16,6% et 21,9%

Part des familles monoparentales
parmi les familles avec enfant(s)
(%)
Source : Isee, RP 2019

moyenne communale : 26,4%

19 %

20 %

37 %

25 %

25 %
21 %

32 %

25 %

10 %

23 %

24 %

24 %

27 %33 %

31 %

28 %

30 %

34 %

29 %

28 %

24 %

23 %

25 %

38 %

18 %

30 %

22 %

19 %

15 %

25 %

33 %

Des familles monoparentales qui ne se répartissent pas uniformément sur le 
territoire.

D’un quartier à l’autre de la commune, la part des familles monoparentales varie du simple au quadruple. Une 
famille sur dix sont aussi des familles monoparentales dans le quartier Tina et une sur sept dans le quartier 
Baie des citrons contre 37% d’entre elles dans le quartier Vallée du Tir, Doniambo,, Montagne coupée et 38% 
dans le quartier Montravel.

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas
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Evolution des familles monoparentales depuis 2009

Source : Isee, RP 2014-2019 - Traitements © Compas

Le nombre de familles monoparentales a diminué de plus de 10% (-410) entre 2014 et 2019 dans un contexte 
environnant à la hausse. Cette baisse atteint plus de 21% dans les quartiers Aérodrome (-50 familles), Haut 
Magenta (-20), Rivière Salée (-70 familles) et Vallée des Colons (-105 familles). Le Quartier Latin voit paral-
lèlement leur nombre progresser de 42% (+30 familles) dans le même temps.

© Compas septembre 2022 Portrait social 67



Le
s 

en
fa

nt
s 

sc
ol

ar
is

és

Evolution du nombre d’enfants boursiers scolarisés 
dans une école primaire de la commune

Source : Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, 2015 -2020-  
Traitements © Compas

Part des élèves boursiers par localisation de leur école en 2020

Source : Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, 2020-  Traitements © Compas

Parmi les 10 920 élèves scolarisés dans 
une des écoles primaires de Nouméa, 
2 100 enfants sont boursiers, soit 19% 
d’entre eux.

Leur nombre a diminué de près de 600 
élèves entre 2015 et 2020, soit de 22%.

Cette évolution est liée à une modification 
des plafonds d’obtention des bourses et 
non à l’amélioration des niveaux de vie 
des familles.

La proportion d’élèves boursiers permet d’approcher le niveau de vie des élèves scolarisés selon la localisation 
de leur établissement. Si aucun élève boursier n’est comptabilisé dans le quartier Receiving plus de la moitié 
des élèves sont dans ce cas dans les quartiers Ducos (30 élèves), Montravel (150 élèves) et Nouville (90 élèves).

Un nombre d’élèves boursiers en diminution depuis 
2015 dans les écoles primaires nouméennes 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 En Volume En %
Aérodrome 231 230 201 212 219 216 -15 -6%
Anse Vata 37 22 34 36 24 25 -12 ns
Ducos 70 56 49 36 36 27 -43 -61%
Faubourg Blanchot 21 23 20 25 17 14 -7 ns
Kaméré 235 202 204 218 192 173 -62 -26%
Logicoop 310 259 237 238 193 169 -141 -45%
Magenta 131 143 131 144 140 142 +11 +8%
Montravel 228 215 194 190 155 146 -82 -36%
Receiving 3 2 5 5 8 2 -1 ns
N'Gea 74 78 81 63 63 70 -4 ns
Normandie 114 104 105 85 80 81 -33 -29%
Nouville 82 84 75 76 84 90 +8 +10%
Orphelinat 10 9 12 12 9 12 +2 ns
Ouémo 7 8 10 18 18 16 +9 ns
Sixième kilomètre 132 135 113 111 111 125 -7 -5%
Portes de Fer 100 102 85 95 91 70 -30 -30%
Rivière Salée 413 388 343 357 323 306 -107 -26%
Tina 55 60 50 45 43 53 -2 ns
Trianon 32 34 42 49 45 46 +14 ns
Vallée des Colons 82 88 81 76 84 75 -7 -9%
Vallée du Génie 28 24 26 24 34 29 +1 ns
Centre Ville 55 53 48 51 50 42 -13 ns
Vallée du Tir 256 233 204 178 175 169 -87 -34%
Nouméa 2706 2552 2350 2344 2194 2098 -608 -22%
ns : non significatif

Nombre d'écoliers boursiers selon l'année Evolution 2015-2020

Evolution du nombre d’enfants boursiers scolarisés dans une école primaire de la 
commune selon la localisation des écoles

Source : Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, 2015 -2020-  Traitements © Compas

Le nombre d’élèves boursiers a diminué dans la plupart des territoires entre 2015 et 2020. Seuls les quartiers Nouville 
et Magenta voient leur nombre augmenter, respectivement de 10% et 8% c’est-à-dire de 10 élèves boursiers chacun.
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LES JEUNES 
Des jeunes de 10-19 ans moins présents qu’ailleurs & dont le nombre  diminue for-
tement entre 2014 et 2019  p.72
La mobilité résidentielle des jeunes de 10-19 ans  p.74
Des jeunes de 15-24 ans plus souvent scolarisés que dans l’ensemble de la Nou-
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 p.80
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LES CHIFFRES CLÉS
LES JEUNES

Portrait social de Nouméa, septembre 2022

jeunes de 20-24 ans6 090

de la population a 
entre 20 et 24 ans6,4%
entre 2014 et 2019-11,7%

des moins de 26 ans 
sont demandeurs 
d’emploi

CV

des jeunes vivent 
seuls

11%

des jeunes sont 
en activité

11% 42%

des jeunes de 18-24 ans 
sont ni en formation ni 

en emploi

26%

35%

4%

Niveaux de formation 
des 18-24 ans

haut niveaubas niveau

des 15-24 ans en 
emploi sous contrat 

précaire

53%

Sources : Isee RP 2019, DEFE 2020

2 346
des jeunes

525
des jeunes



Des jeunes de 10-19 ans moins présents qu’ailleurs & 
dont le nombre diminue fortement entre 2014 et 2019
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Part des jeunes dans la population

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Evolution du nombre de jeunes depuis 
2004
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Evolution du nombre de jeunes depuis 2004

19 480 jeunes âgés de 10 à 24 ans sont recensés à 
Nouméa en 2019. Parmi eux, 6 170 sont âgés de 10 à 
14 ans, 7 220 de 15 à 19 ans et 6 090 de 20 à 24 ans. 

1 habitant sur 5 appartient à ces générations (20,5%), 
soit 2,5 points de moins que le reste de l’intercommu-
nalité et 1,7 points que l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie.

Si la part de jeunes adultes est comparable au sein 
de  ces territoires, Nouméa compte moins de mineurs,  
particulièrement moins de pré-adolescents.

Entre 2014 et 2019, le nombre de jeunes de 10-24 ans 
vivant à Nouméa a diminué passant de 21 828 à 19 480 
jeunes. 

Cette baisse de 11% du nombre de jeunes, est sensible 
dans toutes les générations ce depuis 2009. Elle reste 
cependant moins prononcée depuis 2014 que celle des 

Nouméens de 25-29 ans (-18%).

Dans le même temps, le nombre de jeunes augmente à 
Dumbéa et Païta quand il diminue au Mont-Dore bien 
que  moins fortement qu’à Nouméa pour les 10-19 ans.
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Les jeunes de 10-29 ans 
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

En 2019, un habitant sur sept est âgé de 10 à 19 ans. 
Leur part dans la population varie cependant du simple 
au double d’un quartier à l’autre de Nouméa. Ces jeunes 
représentent en effet 1 habitant sur 10 dans les quartiers 
Baie des Citrons, Ouémo, Quartier Latin et Vallée du Génie- 
Centre-ville contre 1 sur 5 dans les quartiers Numbo- 
Koumourou- Tindu, Kaméré et 23% dans le quartier 
Nouville.

Leur nombre a diminué de 1 540 jeunes entre 2014 et 2019 
soit de 10%. Pour autant, certains quartiers voient leur 
nombre augmenter, soit de 48% dans le quartier Nouville 
(+255 jeunes), de 32% dans le quartier Orphelinat (+40 
jeunes) et +16% dans le quartier Anse Vata (+80 jeunes).

Les jeunes adultes se concentrent dans le quartier univer-
sitaire de Nouville où ils représentent 36% de la population 
mais aussi dans certains quartiers centraux comme les 
quartiers Vallée du Génie- Centre ville, Quartier Latin ainsi 
que le quartier Ducos-Zone industrielle. Dans ces terri-
toires, 1 habitant sur 5 est âgé de 20 à 29 ans en 2019.

Le nombre de jeunes de 20-29 ans a diminué de 2 280 
jeunes depuis 2014, soit de 15%. Cette baisse s’observe 
dans l’ensemble de la commune à l’exception des quartiers 
Nouville et Orphelinat où il progresse de respectivement de 
38% (+350 jeunes) et 6% (+10 jeunes entre 2014 et 2019.
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Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Le lieu de résidence 5 ans auparavant 
des jeunes de 10-29 ans

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Part des jeunes de 10-29 ans habitant 5 ans 
auparavant en métropole-DOM-COM

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Part des jeunes de 10-29 ans habitant 5 
ans auparavant en métropole-DOM-COM

4 815 jeunes de 10-24 ans n’habitaient dans la commune 
5 ans auparavant, soit 1 jeune sur 4 en 2019. Parmi eux, 
1 300 sont âgés de 10 à 14 ans, 1 700 de 15 à 19 ans et 
1 820 de 20 à 24 ans.

Leur part augmente avec l’âge : ainsi 21% des jeunes de 
10-14 ans sont nouvellement arrivés à Nouméa, contre 
24% des 15-19 ans et 30% des 20-24 ans.

2 020 jeunes nouveaux arrivants ne résidaient pas en 
Nouvelle-Calédonie 5 ans auparavant dont 1 750 en 
métropole, dans un DOM ou une COM, soit 36% d’entre 
eux. Leur part est en comparaison de 16% dans le Grand 
Nouméa hors Nouméa. Les jeunes qui habitaient en 
métropole ou dans un DOM ou une COM en 2014 s’ins-
tallent ainsi 2 fois plus souvent à Nouméa que dans le 
reste de l’intercommunalité. Ils représentent 1 habitant 
sur 10 chez les 10-14 ans et les 20-24 ans et 7% chez 
les 15-19 ans en 2019.

Leur nombre diminue très fortement entre 2014 et 2019. 
Cette tendance se renforce avec l’âge. Si une même 
évolution s’observe chez les 15-24 ans dans le reste de 
l’intercommunalité, une dynamique inverse est à l’oeuvre 
chez les plus jeunes (10-14 ans) dans le Grand Nouméa 
hors Nouméa. 
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Part des jeunes de 10-29 ans habitant 5 ans 
auparavant en métropole-DOM-COM

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Ratio des  20-29 ans sur les 10-19 ans en 2019 à Nouméa
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moyenne communale : 1

Le rapport des 20-29 ans sur les 10-19 ans permet d’identifier les 
quartiers attractifs pour les jeunes adultes. C’est le cas - comme 
souvent -  du centre de la commune, c’est-à-dire des Quartiers Vallée 
du Génie-Centre ville et Quartier Latin mais également du quartier 
Nouville, dans lequel est situé le pôle d’enseignement supérieur de 
Nouméa.

Il est intéressant de remarquer que le nord de la commune enregistre 
des ratios plus élevés que le sud de Nouméa, ce qui pourrait  également 
être interprété comme des difficultés de décohabitation des jeunes 
résidant dans ces territoires.
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Taux de scolarisation des jeunes de 
15-24 ans
Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

Nouméa compte 7 490 jeunes de 15-24 ans sco-
larisés en 2019, soit 56% d’entre eux. 

Le taux de scolarisation est nettement plus élevé 
à Nouméa, 52% des jeunes de 15-24 ans habitant 
le reste de l’intercommunalité poursuivant des 
études et 41% des jeunes de Nouvelle-Calédonie.

De la même manière, les jeunes femmes sont plus 
souvent scolarisées que les jeunes hommes à 
Nouméa comme ailleurs, soit à Nouméa, 59% des 
jeunes femmes et 54% des jeunes hommes en 2019.

Le taux de scolarisation des jeunes hommes à 
Nouméa correspond à celui des jeunes femmes 
à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie.

En outre, le taux de scolarisation des jeunes de 
20-24 ans a progressé depuis 2009 au même 
rythme chez les jeunes femmes et les jeunes 
hommes, c’est-à-dire de 4 points en 10 ans. 
A l’inverse, le taux de scolarisation des jeunes 
hommes est resté stable dans l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie quand celui des jeunes femmes 
est comparable à celui de Nouméa.

A l’image de la tendance observée à l’échelle de la 
France hexagonale et de la Nouvelle-Calédonie, la 
part de jeunes scolarisés diminue avec l’avancée en 
âge. 93% des jeunes Nouméens de 15-17 ans sont 
scolarisés (3 880 jeunes) en 2019 pour seulement 
39%, soit 3 610 jeunes de 18-24 ans. 

De fortes disparités s’observent au sein de la 
commune, seul un jeune sur 5 étant scolarisé dans 
les quartiers Montravel, Ducos-Zone industrielle et 
Vallée du Tir- Doniambo- Montagne coupée contre 
près d’un sur deux dans les quartiers N’Géa et 
Anse Vata, 57% dans le quartier Vallée des Colons 
et 2 sur 3 dans le quartier Nouville.

Des jeunes de 15-24 ans plus souvent scolarisés que 
dans l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie
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La réussite éducative

Evolution des effectifs scolaires au 
collège

Source : Inspection d’Académie 2021 - Traitements © 
Compas

Répartition des collégiens selon la PCS* 
du représentant légal en 2019(en %)

Source : Inspection d’Académie 2021 - Traitements © 
Compas

En 2019

Nombre 
d'élèves de 

niveau 
collège

Nombre 
d'élèves de 

l'enseigneme
nt adapté

Part d'élèves en 
retard à l'entrée 

en 6ème (%) 

Part des élèves 
entrant en 6ème 

ayant une maîtrise 
satisfaisante ou 
très bonne en 

mathématiques (%)

Part des élèves 
entrant en 6ème 

ayant une maîtrise 
satisfaisante ou 
très bonne en 
français  (%)

Taux de réussite au 
DNB (%) 

Anse Vata 882 - 8% 91% 89% 97%
Artillerie 644 - 11% 89% 84% 88%
Centre ville 671 - 7% 88% 74% 92%
Kaméré 516 - 7% 73% 38% 53%
Magenta 754 58 7% 85% 67% 93%
N'Géa 462 - 11% 91% 69% 85%
Normandie 445 49 3% 89% 69% 73%
Portes de Fer 356 50 11% 84% 43% 62%
Rivière Salée 407 - 10% 77% 46% 82%
Vallée des colons 304 - 23% 60% 28% 68%
Nouméa 5441 157 9% 85% 66% 82%
Dumbéa 2346 133 8% 79% 57% 69%
Mont-Dore 1413 50 7% 84% 54% 87%

Source : Inspection d’Académie 2021 - Traitements © Compas

Le niveau scolaire des élèves en 6ème et taux de réussite au brevet en 2019

En 2020, 5 434 jeunes étaient scolarisés dans un 
collège de Nouméa. Ils étaient 6 740 en 2012, soit 
1 306 de plus. 

Les effectifs scolaires ont ainsi baissé de 19% 
entre 2012 et 2020. Mont-Dore connaît la même 
dynamique mais de façon moins prononcée et 
enregistre une diminution de 6% de ses effectifs 
scolaires (-90 élèves). Dumbéa les voit au contraire  
augmenter de 25%, c’est-à-dire de 480 élèves dans 
le même temps.

Les collégiens nouméens issus de classes sociales très 
favorisées sont en outre sur représentés. Ils représentent 
un quart des élèves de Nouméa contre 2 fois moins au 
Mont-Dore et 15% à Dumbéa.

Inversement un tiers des collégiens nouméens ont 
un représentant légal appartenant à une Profession 
et Catégorie Sociale (PCS) défavorisée contre un peu 
moins de la moitié des élèves de Dumbéa et Mont-Dore.

Les collégiens nouméens sont 
globalement plus nombreux à 
avoir une maîtrise satisfaisante 
ou très bonne en Français qu’à 
Dumbéa ou Mont-Dore, soit 2/3 
d’entre eux contre 57% à Dumbéa 
et 54% au Mont-Dore.  

Des disparités géographiques im-
portantes s’observent, cette part 
s’abaissant à 43% des élèves sco-
larisés dans le quartier Portes de 
Fer, 38% dans le quartier Kaméré 
et 28% dans le quartier Vallée des 
Colons. 

La maîtrise en mathématiques 
est meilleure, 85% des collé-
giens entrant en 6 ème ayant 
une maîtrise satisfaisante ou 
très bonne à Nouméa comme au 
Mont-Dore contre 79% à Dumbéa. 

*PCS : Professions et Catégories sociales
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Evolution des effectifs scolaires au lycée
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Source : Inspection d’Académie 2021 - Traitements © 
Compas

Répartition des lycéens selon la PCS* 
du représentant légal en 2019 (en %)

64
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46,6

60,8

Lycée professionnel Lycée général ou technologique

Artillerie Anse Vata Nouville Vallée des Colons Rivière Salée

Source : Inspection d’Académie 2021 - Traitements © 
Compas

Part des lycéens issus de classes 
défavorisées selon la filière et la 
localisation du lycée en 2019 (en %)

A l’image des collèges, les lycées de Nouméa voient le 
nombre de leurs élèves diminuer depuis 2012.

 5 950 lycéens étaient en 2020 scolarisés dans l’un de ces 
établissements contre 6 830 en 2012, soit 13% de moins. 
Cette baisse est sensible tant  dans les filières générales 
et technologiques que dans la filière professionnelle.

Cette dynamique ralentit pour les filières générale et 
technologique entre 2018 et 2020  plus rapidement que 
pour la filière professionnelle (-3%, soit - 100 élèves pour 
les filières générales et technologiques contre -7% soit 
-220 élèves pour la filière professionnelle).

Cette baisse s’observe dans les effectifs des étudiants 
post-bac dans la filière professionnelle pour atteindre 
230 étudiants en 2020. Le nombre d’étudiant post-bac en 
filière générale et technologique reste stable au alentours 
de 1 070 étudiants en 2020. 

La répartition par PCS des représentants légaux des 
lycéens montre une orientation très différenciée des 
élèves selon leur origine sociale faisant écho à des dif-
férences de capitaux familiaux tant économiques que 
culturels. 59% des lycéens professionnels sont issus 
des classes sociales défavorisées contre 7% de classes 
sociales très favorisées.

La répartition des  élèves selon leur origine sociale est 
plus homogène en lycée général et/ou technologique 
: 24% des lycéens ont un représentant légal ayant une 
profession et catégorie sociale (PCS) défavorisée contre 
33% à une PCS très favorisée.

Une estimation rapide faite à partir de ces proportions 
montrerait que, si entre 80 et 100% des collégiens appar-

tenant aux PCS très favorisées sont admis au lycée en 
seconde générale et technologique, la répartition entre 
PCS très favorisées et PCS défavorisées décrite au lycée 
à partir de celle constatée au collège montre qu’environ 
44% des collégiens des PCS défavorisées poursuivraient 
leurs études au lycée en seconde générale.

La proportion de lycéens appartenant aux classes 
sociales défavorisées varie également en fonction de 
la localisation du lycée, celle-ci étant de 13% dans le 
quartier Artillerie contre un peu moins de la moitié dans 
les quartiers Vallée des Colons et Nouville.

Une forte détermination sociale de l’orientation 
au lycée

*PCS : Professions et Catégories sociales
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Source : Inspection d’Académie 2021 - Traitements © 
Compas

Part des lycéens en retard en seconde 
selon la filière en 2019 (en %)

Source : Inspection d’Académie 2021 - Traitements © 
Compas

Part des lycéens en retard en seconde 
selon la filière et la localisation du lycée 
en 2019 (en %)

Source : Inspection d’Académie 2021 - Traitements © 
Compas

Taux de réussite au BAC et en BTS en 
2019(en %)

L’orientation des collégiens selon leur niveau scolaire 
est marquant, 1 lycéen en filière générale sur 10 ayant 
redoublé au moins une fois durant sa scolarité contre 
un peu moins d’1 sur 3 en lycée professionnel. 

La part de redoublants en seconde générale est à Nouméa 
deux fois plus élevée qu’au Mont-Dore. Celle-ci est in-
versement moins élevée en filière professionnelle, ce qui 
peut indiquer un choix moins contraint de cette dernière 

filière à Nouméa. 

Les part de redoublants sont de même très différents 
selon le quartier d’implantation des lycées. Les écarts 
entre quartiers sont plus prononcés pour les lycéens 
de seconde générale, 5% des lycéens scolarisés dans 
le quartier Anse Vata étant en retard en seconde contre 
17,5% dans le quartier Vallée des Colons.

Le taux de réussite au baccalauréat varie en fonction 
de la filière, 86% des lycéens en filière générale et tech-
nologique l’obtenant contre 73% des lycéens en filière 
professionnelle.

Les différences de réussite s’estompent dans le supérieur 
et s’inversent même, 67% des étudiants en filière générale 
et technologique obtenant leur BTS contre 72% des 
étudiants en filière professionnelle.

Des différences de réussite scolaire entre filière qui 
s’estompent dans le supérieur
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Taux d’activité des jeunes adultes
Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

42%

37%36% 35%

Situation au regard de l’emploi des 
15-24 ans
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Part des actifs et étudiants parmi les 
jeunes adultes
Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

En 2019, 4 790 jeunes de 15-24 ans vivant à Nouméa 
sont actifs  dont 3 330 en emploi et 1 460 en recherche 
d’emploi, soit un taux d’activité de 36%. 

Les jeunes Nouméens sont moins souvent actifs que 
ceux résidant dans l’intercommunalité hors Nouméa 
ou que les jeunes de la province Sud et les jeunes Ca-
lédoniens en général. 

Toutefois, la part de jeunes actifs en recherche d’emploi 
est comparable à celle enregistrée dans le reste du Grand 
Nouméa et de la province Sud c’est-à-dire proche de 
30%. En comparaison, 37% des actifs calédoniens de 
15-24 ans se déclarent au chômage.

Après être restée stable entre 2009 et 2014, la part de 
jeunes de 15-24 ans scolarisés a augmenté de 2 points. 
Parallèlement, la part de jeunes actifs a diminué de 3 
points pour s’élever à 36% des jeunes en 2019. 

Ces dynamiques sont les mêmes que celles observées 
dans l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

La baisse du taux d’activité a été plus prononcée chez les 
jeunes hommes que les jeunes femmes, soit de 5 points  
entre 2014 et 2019 chez les hommes contre 1 point chez 
les femmes. En 2014, les jeunes hommes étaient en effet 
plus  souvent actifs que les jeunes femmes, soit 42% d’entre 
eux contre 36% des jeunes femmes. L’écart se réduit à 1 
point en 2019.

Le taux d’activité des jeunes de 15-24 ans diminue 
depuis 2009, ce plus fortement chez les hommes
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Professions et catégories socioprofes-
sionnelles des jeunes en emploi
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

En 2019, près de 3 330 Nouméens  âgés de 15 à 24 
ans sont en emploi, soit un quart d’entre eux. 

41% des jeunes de 15-24 ans en emploi sont employés 
(1 360). Nouméa compte par ailleurs autant de jeunes 
cadres de professions intellectuelles supérieures ou 
intermédiaires que d’ouvriers, soit 26%, c’est-à-dire 
880 jeunes chacun. 6% de jeunes en emploi sont 
enfin artisans, commerçants, chefs d’entreprise (200). 

 La répartition des jeunes selon leur PCS a évolué 
depuis 2009  avec une augmentation de la part des 
jeunes actifs d’employés (+,4 points) et d’artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise (+3 points). Pa-
rallèlement, Nouméa compte moins d’ouvriers (-9 
points). La part de jeunes cadres et de professions 
intellectuelles supérieurs  ou intermédiaires est restée 
relativement stable.

Secteur d’activité des jeunes en emploi 
par âge
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Secteur d’activité des jeunes en emploi

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

On observe une répartition différente des PCS en 
fonction du sexe : les hommes sont plus nombreux 
à être ouvriers (28 points d’écarts), quand les femmes 
sont plus souvent employées (24 points d’écart).

La part des jeunes hommes ouvriers a fortement 
diminué entre 2009 et 2019 (-14 points) quand il 
augmente de 2 points chez les jeunes femmes durant 
cet intervalle.

Les jeunes Nouméens travaillent essentiellement dans 
le secteur du commerce, les transports et service divers, 
comme ailleurs. C’est ainsi le cas de plus de la moitié des 
jeunes Nouméens en emploi (1 680 jeunes). Ce secteur 
d’activité n’emploie que 42% des jeunes résidant dans le 
reste de l’intercommunalité et 40% d’entre eux à l’échelle 
de la Nouvelle-Calédonie. Les jeunes Nouméens travaillent 
au contraire moins souvent dans le secteur de l’industrie 
et de la construction, soit 10% d’entre eux contre 26% dans 
le Grand Nouméa hors Nouméa.

La part des Nouméens travaillant dans le secteur du 
commerce, transports et services divers diminue avec 
l’âge au contraire du secteur administration, enseigne-
ment et santé qui emploie une part grandissante d’actifs, 
soit 42% des actifs en emploi de 45 ans et plus contre 31% 
des 15-24 ans.

41% des jeunes actifs occupés sont employés en 2019 à 
Nouméa, soit 3 fois plus que les actifs occupés de 15-64 ans
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41% des jeunes actifs occupés sont employés en 2019 à 
Nouméa, soit 3 fois plus que les actifs occupés de 15-64 ans

Part des Contrats précaires chez les 
jeunes en emploi
Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

En 2019, 1 750 jeunes de 15-24 ans vivant à Nouméa 
sont en emploi précaire (apprentissage, stage, intérim, 
emploi aidé, CDD), représentant 55% de l’ensemble des 
jeunes de cet âge ayant un emploi. Leurs aînés ne sont 
que 14% dans ce cas en 2019.

Le nombre de jeunes salariés en emploi précaire a 
augmenté 2 moins vite que celui des 25 ans et plus, 
c’est-à-dire de  15% (soit +80 jeunes précaires) contre 
30% chez les 25 ans et plus.

Pour autant, leur part parmi les jeunes ayant un emploi 
salarié a progressé plus  fortement (+14 points en cinq 
ans) que parmi leurs aînés (+3 points). 

L’ écart entre générations a triplé en 10 ans.

Evolution du nombre de jeunes en contrat précaire

Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

Part des contrats saisonnier ou 
intermittent chez les jeunes en emploi 

Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

150 jeunes de 15-24 ans occupent pas ailleurs un emploi 
saisonnier ou par intermittence en 2019. Parmi eux, on 
recense autant d’hommes que des femmes.

Des écarts entre sexe se dessine depuis 2009 : 8% des 
jeunes hommes comme des jeunes hommes avait un 
emploi saisonnier ou intermittent en 2009. C’est le cas 
de 17% des jeunes femmes et 15 % des jeunes hommes 
en 2019.

L’écart entre les sexes reste au contraire constant chez 
les actifs de 25 ans et plus. 

La fréquence du travail saisonnier ou intermittent a 
doublé en 10 ans chez les jeunes actifs en emploi (+8 
points). Son augmentation a été 4 fois plus rapide que 
chez les actifs en emploi de 25 ans et plus.

Ainsi en 2019, les jeunes actifs en emploi travaillent 3 
fois plus souvent par intermittence ou en emploi sai-
sonnier que ceux de 25 ans et plus.

Une précarité de l’emploi qui augmente fortement 
chez les jeunes entre 2014 et 2019
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Part des contrats à temps partiel chez 
les jeunes en emploi 

Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

Evolution du nombre de jeunes travaillant à temps partiel

Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

Les différences entre générations sont moins pronon-
cées pour le travail à temps partiel. Celui-ci résulte 
en effet dans un certain nombre de cas d’un choix 
personnel.

Toutefois, les écarts restent importants, soit de 8 points 
en 2019 : près d’une salariée de 15-24 ans sur 4 est 
ainsi employée à temps partiel en 2019 (380 salariées) 
contre 1 sur 6 parmi les femmes de 25 ans et plus. 15% 
des jeunes hommes sont dans ce cas (260 salariés) 
contre 7% des hommes salariés de 25 ans et plus. 

Les différences entre générations se sont en outre ac-
centuées depuis 2009, soit de 7 points pour les femmes 
et de 5 points pour les hommes.

L’emploi à temps partiels en fort hausse entre 2014 et 
2019, particulièrement chez les jeunes femmes
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Jeunes adultes de 15-24 ans ni en emploi ni en formation
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Ne connaissant pas plus en détail la situation 
réelle de ces jeunes ni en emploi ni en 
formation, nous ne pouvons ici que présup-
poser l’existence chez ces derniers de dif-
ficultés « potentielles » d’insertion. 

S’ils apparaissent ainsi sans solution d’emploi 
ou de formation à un instant « t », certains 
de ces jeunes peuvent toutefois trouver dans 
d’autres formes d’implication des sources 
de qualification ou de reconnaissance 
sociale : c’est le cas par exemple de jeunes 
s’impliquant sur une période donnée dans 
des actions citoyennes ou humanitaires, ou 
encore de jeunes femmes investissant un 
rôle de mère…

Ces situations sans emploi et sans formation 
peuvent toutefois devenir problématiques 
lorsqu’elles sont amenées à perdurer dans 
le temps. Pour les jeunes femmes les moins 
qualifiées notamment, et de surcroît pour 
celles également jeunes mamans, le risque 
de subir plus que de choisir une « vie au foyer » 
peut devenir important.

En 2019, 150 jeunes de 15-17 ans ne sont ni en emploi ni en formation 
à Nouméa, soit 4% des jeunes de cet âge. 2 350 jeunes de 18-24 ans  
sont dans ce cas, soit 26% d’entre eux. 1 380 jeunes de 25-29 ans sont 
enfin dans cette situation, soit 1 jeune de 25-29 ans sur 5.

Le niveau de formation de ces jeunes est très différent selon les âges 
considérés : ainsi plus de 8 jeunes ni en emploi, ni en formation âgés 
de 15-17 ans ont un bas niveau de formation (120 jeunes). Leur part 
n’est plus que de 35% chez les 18-24 ans (810 jeunes) et les 25-29 
ans (470 jeunes).

1 jeune de 18-24 ans ni en emploi, ni en formation sur 10 est titulaire 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur (230 jeunes) et 1 jeune de 
25-29 ans sur 6 (235 jeunes).

34%
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83%

21%

19%

10%
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36%

7%
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6%

10%

4%

25-29 ans

18-24 ans
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Bas niveau de formation CAP - BEP Bac 1er cycle 2, 3e cycle

Niveau de formation des jeunes de 15-24 ans ni en 
emploi ni en formation
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

4 0200 jeunes ni en emploi ni en formation à Nouméa 
en 2019
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Nombre
Part parmi 

les 15-17 ans
Nombre

Part parmi 
les 18-24 ans

Nombre
Part parmi 

les 25-29 ans

Aérodrome 172 18% 5 3% 109 25% 58 19%
Anse Vata 64 11% 4 2% 38 16% 22 13%
Artillerie 15 8% 0 ns 3 ns 12 ns
Baie des citrons 21 7% 0 ns 9 8% 12 11%
Ducos 161 32% 9 8% 104 42% 48 35%
Zone indus. Ducos 120 38% 4 ns 67 43% 49 45%
Faubourg Blanchot 52 12% 4 4% 35 19% 13 8%
Haut Magenta 38 10% 0 0% 26 18% 12 8%
Kaméré 251 30% 9 5% 162 40% 80 35%
Logicoop 57 24% 2 ns 24 24% 31 34%
Magenta 220 17% 8 3% 122 25% 90 18%
Montravel 189 36% 12 9% 102 44% 75 47%
Motor pool-Receiving 57 15% 2 2% 30 24% 25 17%
N'Géa 120 18% 11 5% 72 25% 37 20%
Normandie 113 15% 2 1% 65 20% 46 17%
Nouville 534 28% 6 3% 346 25% 182 48%
Tindu-Numbo-Koumourou 140 36% 13 14% 83 43% 44 44%
Orphelinat 13 6% 0 ns 9 ns 4 4%
Ouémo 15 10% 0 ns 9 ns 6 ns
P.K. 4 144 26% 6 5% 96 36% 42 23%
P.K. 6 142 23% 6 7% 80 28% 56 22%
P.K. 7 154 18% 5 3% 100 27% 49 15%
Portes de fer 126 15% 2 1% 70 23% 54 14%
Quartier latin 62 11% 5 ns 32 14% 25 10%
Riviere Salée 376 24% 18 5% 247 31% 111 26%
Tina 9 4% 0 0% 5 ns 4 ns
Trianon 40 9% 0 0% 20 12% 20 10%
Val Plaisance 38 8% 3 2% 27 16% 8 5%
Vallée des colons 155 10% 4 1% 91 14% 60 11%
Centre ville-Vallée du génie 102 15% 2 2% 59 18% 41 14%
Vallée du tir-Doniambo-Montagne 
coupée

170 33% 5 6% 104 42% 61 34%

NOUMEA 3870 19% 147 4% 2 346 26% 1 377 21%
Province Sud 9133 21% 409 4% 5 414 28% 3 310 23%
Nouvelle-Calédonie 15752 27% 713 6% 9 090 34% 5 949 30%

En 2019

Jeunes de 18-24 ans ni en 
emploi, ni en formation

Répartition par âge

Nombre
Part parmi 

les 15-29 ans

15-17 ans 18-24 ans 25-29 ans

Jeunes adultes de 15-24 ans ni en emploi ni en formation
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

De grandes disparités spatiales existent au sein de Nouméa au regard de la part de jeunes ni en emploi, ni en 
formation. De fortes concentrations de jeunes ni en emploi, ni en formation s’observent en effet dans le nord de 
la commune et plus particulièrement dans le nord-est de Nouméa: 

- ainsi le quartier Tindu-Numbo- Koumourou compte parmi ses jeunes de 15-17 ans 3 fois plus de jeunes ni  en 
emploi, ni en formation que dans l’ensemble de la commune (une quinzaine de jeunes),

- Les quartiers Vallée-du Tir-Doniambo- Montagne coupée, Tindu-Numbo- Koumourou, Montravel, Ducos et Du-
cos-Zone industrielle comptent entre 42 et 44% de jeunes ni en emploi, ni en formation contre 26% en moyenne 
communale.

- près de la moitié des jeunes résidant dans les quartiers Nouville et Montravel sont de même dans ce cas contre 
21% dans l’ensemble de la commune.
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Niveau de formation des jeunes de 18-24 ans ni en emploi ni en formation
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Le niveau de formation des jeunes ni en emploi, ni en 
formation est très différent d’un quartier à l’autre de la 
commune :

 - Ainsi plus de la moitié de ces jeunes ont un bas niveau 
de formation dans les quartiers Ducos (55 jeunes) et 
Tindu-Numbo-Koumourou (40 jeunes). 

- A contrario, 1 sur 9 ont un haut niveau de formation 
dans les quartiers Aérodrome et Vallée des Colons, soit 
une dizaine de jeunes chacun.
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2016 2017 2018 2019 En volume En % En volume En %

Nouméa 12 756      11 410      10 615      10 420      -2 336 -18% -652 -6%
Dumbéa 2 651        2 585        2 646        2 867        +216 +8% +1 838 +179%
Mont-Dore 2 144        1 837        1 758        1 706        -438 -20% +496 +41%
Païta 1 690        1 588        1 606        1 634        -56 -3% +783 +92%

Grand Nouméa hors Nouméa 6 485        6 010        6 010        6 207        -278 -4% +3 117 +101%
Grand Nouméa 19 241      17 420      16 625      16 627      -2 614 -14% +2 465 +17%

Public Information Jeunesse
Jeunes en contact avec la MIJ Evolution 2016-2019 Evolution 2009-2019

Jeunes en contact avec la MIJ
Source : MIJ de la province Sud - Traitements © Compas
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Source : MIJ de la province Sud - Traitements © Compas

Les jeunes en contact avec la MIJ

10 420 jeunes ont été en contact avec la Mission Infor-
mation Jeunesse de Nouméa en 2019. Leur nombre a 
diminué de 18 % depuis 2016, peu ou prou autant que 
dans l’antenne du Mont-Dore. Dumbéa connaît une 
dynamique inverse.

Ces évolutions sont à mettre en regard avec la diminu-
tion du nombre de jeunes de 15-24 ans qu’ont connu 
Mont-Dore et Nouméa entre 2014 et 2014 au contraire 
de Dumbéa.

Depuis 2007, le nombre de jeunes en contact 
avec la MIJ a diminué de 8 % tandis qu’il 
progresse de 75% au Mont-Dore et de 183% 
à Dumbéa.

Ces progressions importantes sont cer-
tainement à rapprocher des dynamiques 
démographiques que connaissent les dif-
férentes communes, notamment Dumbéa 
et Païta qui connaissent depuis de nom-
breuses années de fortes progressions de 
leur taille démographique.  
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Public Mission 
locale

Nombre de jeunes 
accompagnés

Part parmi 
les 15-24 ans

Part parmi les 
jeunes de 15-24 
ans ni en emploi, 

ni scolarisés

Part parmi 
les jeunes de 
15-29 ans ni 
en emploi, ni 

scolarisés
Nouméa 3609 27% 145% 93%
Dumbéa 743 13% 69% 44%
Mont-Dore 367 9% 46% 29%
Province Sud 5446 19% 94% 60%

Les jeunes accompagnés par la MIJ en 2019
Source : MIJ de la province Sud - Traitements © Compas
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Taux d’accompagnement des jeunes 
en contact avec la MIJ
Source : MIJ de la province Sud - Traitements © 
Compas

Parmi les jeunes en contact avec la MIJ, 3 609 ont 
été accompagnés en 2019. Ils représentent 27% des 
15-24 ans et plus de 9 jeunes sur 10 de 15-29 ans ni 
en emploi, ni en formation.

Le taux de couverture supérieur à 100% montre que la 
MIJ accompagne non seulement des jeunes ayant de 
forte difficultés d’insertion mais également des jeunes 
mieux dotés en matière d’instruction qui la sollicitent 
ou plus âgés qu’en théorie.

Le taux d’accompagnement des jeunes en contact 
avec la MIJ de Nouméa est relativement stable dans 
le temps, celui-ci étant proche de 35% en 2019. 

Ce taux d’accompagnement diminue au contraire de 
10 points dans les antennes du Grand Nouméa hors 
Nouméa.

Plus d’un jeune de 15-24 ans sur 4 accompagné 
par la MIJ en 2019
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Evolution du public de la MIJ selon leur âge 
en base 100 (année de référence 2016)
Source : MIJ de la province Sud - Traitements © Compas

Evolution du public de la MIJ selon leur 
niveau de formation en base 100 (année 
de référence 2016)
Source : MIJ de la province Sud - Traitements © Compas

Répartition par âge du public de la MIJ 
en 2019
Source : MIJ de la province Sud - Traitements © Compas

Répartition par niveau de formation 
du public de la MIJ en 2019
Source : MIJ de la province Sud - Traitements © Compas

Le profil de l’ensemble des jeunes de la Province Sud en contact avec la MIJ en 
2019

En 2019, 19% des jeunes en contact avec la MIJ sont 
âgés de moins de 18 ans, 40% de 18 à 21 ans, 25% 
de 22 à 26 ans et 17% de plus de 26 ans. 

Depuis 2016, la diminution constatée du nombre de 
jeunes en contact avec la MIJ se retrouve pour toutes 
les générations exception faite de celles âgées de plus 
de 26 ans. Cette progression peut aussi s’expliquer par 
un cumul plus important qu’auparavant des générations 
de jeunes encore en contact après l’âge de 26 ans.

Près de la moitié (43%) des jeunes en contact avec la 
MIJ n’ont aucun diplôme et seuls 2% ont un niveau de 
formation supérieur au Bac.

Depuis 2016, la diminution du nombre de jeunes en contact 
se retrouve, quel que soit le niveau de formation. Mais 
elle est beaucoup plus marquée chez les non et les moins 
diplômés que chez les autres.
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LES SENIORS &
P E R S O N N E S 
HANDICAPÉES
LES 60 ANS ET PLUS 
Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus augmente de 1 735 personnes 
entre 2014 et 2019  p.93
Les personnes âgées sont plus fréquemment propriétaires de leur logement que les 
autres Nouméens  p.97
Un isolement résidentiel des personnes âgées deux fois plus fréquent que dans le 
reste de l’intercommunalité  p.98

LES SENIORS RECONNUS PAR LE CRHD
Un potentiel de 4 aidants pour 1 personne à aider en 2019 à Nouméa  p.100
591 personnes âgées de Gir 1 à 4 en juin 2021 à Nouméa  p.101

LES RESSOURCES DES PERSONNES ÂGÉES
Depuis 2013, 20% des pensionnés nouméens perçoivent la CRS  p.102
Un niveau de pensions stable depuis 2017  p.103
Près de 600 personnes âgées bénéfi cient du minimum vieillesse en juin 2021 

 p.104

LES PERSONNES RECONNUES HANDICAPÉES PAR LE CRHD
Cerner le handicap  p.105
3 576 Nouméens reconnus handicapés en juin 2021 par la CEJH ou la CRHD  p.106
Une insertion qui se réalise pour le plus grand nombre en milieu ordinaire  p.107
Les bénéfi ciaires de l’APA  p.108
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de la population 
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entre 2012 et 2018+12%

LES CHIFFRES CLÉS
LES SENIORS & PERSONNES HANDICAPEES
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de 80 ans et plus

de la population 
a 80 ans et plus
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des 65 ans et plus 
seuls à domicile

13%

des 60 ans et plus

Les personnes 
reconnues handicapées

Minimum 
vieillesse

719

4%

enfants handicapés reconnus 
par la CEJH

2 857 adultes reconnus handicapés

Part parmi
 la population totale

2,9% des enfants âgés de moins de 
20 ans

des 15 ans des plus

1 339 bénéfi ciaires de l’APA

Portrait social de Nouméa, septembre 2022
Sources : Isee RP 2019, DPASS &  2020
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Sources : Isee RP 2019, DPASS &  2020

Évolution des personnes âgées de 
60 ans et plus 

Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

Nouméa connaît un vieillissement continue de sa popula-
tion depuis 2004. La part des personnes âgées de 60 ans 
et plus progresse ainsi de près de 2 points tous les 5 ans.  
Un habitant sur 10 était ainsi âgé de 60 ans et plus en 2014 
contre un sur six en 2019. 

Alors que le nombre de Nouméens a baissé de 6% entre 
2014 et 2019, celui-ci des personnes âgées de 60 ans et 
plus a augmenté de 12%, soit de 1 735 personnes. Ce vieil-

lissement est plus prononcé aux âges de la dépendance, 
le nombre de 80 ans et plus augmentant de 26% (+560 
personnes) entre 2014 et 2019. 

Ce vieillissement de la population est sensible dans tous 
les territoires de comparaison mais est cependant moins 
prononcée à Nouméa.

Nombre de personnes âgées de 
60 ans et plus en 2019
Source : Isee, RP-2019 - Traitements © Compas

Part de personnes âgées de 60 ans et 
plus dans la population en 2019
Source : Isee, RP-2019 - Traitements © Compas

Évolution des personnes âgées de 
60 ans et plus entre 2014 et 2019

Source : Isee, RP 2014-2019 - Traitements © Compas

16 074 Nouméens sont âgés de 60 ans et plus en 2019. 
Parmi eux, la moitié c’est-à-dire près de 8 030 sont âgés 
de 60 à 69 ans, près de 5 360 de 70 à 79 ans et environ 2 
690 de 80 ans et plus. 

Plus d’un Nouméen sur six est ainsi âgé de 60 ans et 
plus en 2019 quand un habitant sur huit appartient à ces 
générations dans le reste de l’intercommunalité et un sur 
sept dans l’ensemble de la province Sud et de la Nouvelle-

Calédonie. 

Cette sur représentation se retrouve tant chez les sexagé-
naires, que les septuagénaires que leurs aînés. Toutefois, 
la concentration de personnes âgées du Grand Nouméa  
à Nouméa se réduit. En effet, 3/4 des personnes âgées de 
60 ans et plus résidant dans l’intercommunalité habitaient 
à Nouméa en 2014 contre la moitié en 2019.

Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus 
augmente de 1 735 personnes entre 2014 et 2019
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Part des personnes âgées de 60 ans
 et plus dans la population (%)
Source : Isee, RP 2019
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La distribution des personnes âgées dans la commune 
est inégale. Si leur présence dans le nord de la commune 
est globalement plus importante que dans le sud, celle-ci 
est liée pour une part à l’histoire du peuplement des 
quartiers et à leur usage.

- 28% des habitants sont âgés de 60 ans et plus dans le 
quartier Baie des Citrons (600 personnes) et 23% dans 
les quartiers  Val de Plaisance (840 personnes), Ouémo 

(380 personnes), Orphelinat (320 personnes) et le quartier 
Logicoop (280 personnes).

- A l’inverse, le quartier Nouville ne compte que 5% d’ha-
bitants de 60 ans et plus (180 personnes)
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Part des personnes âgées de 60 ans et plus parmi la population totale en 2019
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas
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5 et plus

Entre 3 et 3,9

Entre 4 et 4,9

Entre 1,4 et 2,4

Indice d’évolution des générations
âgées (60-69 ans/80 ans et plus)
Source : Isee, RP 2019
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Trois groupes se distinguent dans la population âgée de 60 ans et plus.

D’une part les 8 030 personnes âgées de 60 à 69 ans peuvent être définies comme une population pour partie 
encore active, impliquée dans les réseaux sociaux, aidante à la fois de ses enfants et de ses petits-enfants, mais 
aussi de ses parents souvent très âgés et dépendants.

D’autre part, les 5 360 personnes âgées de 70 à 79 ans possèdent des caractéristiques différentes. En effet, ce sont 
souvent des personnes qui présentent le risque de se replier sur elles-mêmes. Leurs réseaux sociaux, familiaux 
et professionnels s’amenuisent progressivement. Certaines se démotivent et ne cherchent plus à entretenir ou 
créer des liens avec autrui. Elles n’expriment pas de besoin particulier, se lassent et ont tendance à disparaître au 
regard des politiques publiques.

Enfin, les 2 690 personnes âgées de 80 ans et plus sont sujettes à une perte d’autonomie qui peut les amener à 
devoir recourir à des aides de proches aidants ou de professionnels pour rester à domicile. Même si la grande 
majorité des personnes âgées peuvent être considérées comme autonomes, l’avancée en âge est souvent synonyme 
d’isolement physique. 

En 2019, 1 760 personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules à domicile à Nouméa.

L’indice de vieillissement permet d’approcher les quartiers où la population âgée va progresser le plus rapide-
ment. En 2019, les quartiers de Numbo- Koumourou- Tindu et Kaméré présentent les indices les plus élevés de la 
commune (de respectivement 9,8 et 7,3). Cela traduit une augmentation potentielle très importante de la population 
âgée de 80 ans et plus dans ces territoires. A contrario, les quartiers où les personnes âgées sont les plus présents 
connaîtront un vieillissement à venir moins rapide. En effet, de manière générale, les quartiers de Nouméa les plus 
jeunes en 2019 sont aussi ceux où les parts de personnes âgées de 80 ans et plus vont augmenter le plus fortement 
dans les dix prochaines années.
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Taille des logements des ménages de 
65 ans et plus
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas
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Ce patrimoine constitue une ressource potentielle pour 
les retraités dans le sens où il peut permettre, au moment 
de sa liquidation, de financer des dépenses liées à la 
perte d’autonomie ou l’entrée dans une institution par 
exemple. Autant de ressources que les aînés locataires 
ne peuvent pas mobiliser, ce qui peut augmenter leur 
fragilité (en particulier, ceux dont les revenus sont les 
plus modestes).

 3 320 ménages âgés de 65 ans et plus sont par ailleurs 
locataires de leur logement et 150 sont logés gratuite-
ment en 2019 à Nouméa.

Parmi les ménages âgés de 65 ans et plus de Nouméa, en 
2019, 20% vivent dans un petit logement (1 ou 2 pièces), 
soit 2 290 ménages et 12% vivent dans un logement de 
6 pièces ou plus, soit 1 340 ménages.

La taille du logement occupé par les personnes âgées 
de 65 ans et plus est proche de celui de l’ensemble de 
la population. Les personnes âgées vivent cependant un 
peu plus que la moyenne dans de grand logement.  Ce 
constat ne traduit pas forcément une sous-occupation 
des logements plus importante chez les personnes âgées, 
celle-ci pouvant vivant avec les descendants.

Le type de logements où vivent les 65 
ans et plus

52%

30%

26%

31%

44%

69%

71%

64%

5%

1%

3%

5%

Ensemble : 36 970
ménages

65 ans et plus : 11 170
ménages

75 ans et + : 4 880
ménages

65 à 74 ans : 6 610
ménages

Locataire Propiétaire Logé gratuitement

Nouméa

Près de 7 ménages âgés de 65 ans et plus sur 10 sont 
propriétaires de leur logement (7 690 personnes) contre 
44% de l’ensemble des ménages nouméens. 75% des 
ménages âgés de Dumbéa et 87% de Mont-Dore sont 
dans ce cas.

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Les personnes âgées sont plus fréquemment 
propriétaires de leur logement que les autres 
Nouméens

© Compas septembre 2022 Portrait social 97



Le
s 

60
 a

ns
 e

t p
lu

s 

26%

13%
15%

20% 19%

36%

19%
21%

30% 29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Nouméa Dumbéa Mont-Dore Province Sud Nouvelle
Calédonie

65 à 74 ans

75 ans et +

Personnes âgées de 65 ans et plus à 
domicile vivant seules par groupe d’âge 
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Ce constat s’explique encore aujourd’hui princi-
palement pour les plus âgés par une différence 
d’espérance de vie entre les hommes et les femmes 
(à l’avantage de ces dernières). Mais les évolutions 
sociologiques que connaissent les sexagénaires 
(divorces, séparations, recompositions familia-
les...) font que ces générations sont plus souvent 
composées d’adultes vivant seuls que celles qui 
les ont précédées.

Aussi, leur avancée en âge va participer à l’aug-
mentation à venir de la part des personnes les 
plus âgées vivant seules à domicile.

Ainsi, les données démographiques prédisent qu’au 
cours des prochaines décennies la majeure partie 
de la progression du nombre de personnes âgées 
de 80 ans et plus à domicile sera due à la progres-
sion du nombre de personnes âgées vivant seules.

Derrière l’isolement dans le logement il y a la 
question de l’isolement social. Le lien entre les 
deux n’est pas systématique, mais il peut être 
fort au-delà de 85 ans. La peur de la chute, mais 
aussi la peur de la nuit peuvent conduire certaines 
personnes âgées à rechercher un logement adapté 
(en résidence seniors par exemple).
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Seniors vivant au sein d'une
famille monoparentale
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avec enfants

Seniors vivant au sein d'un
ménage composé d'un couple
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Seniors vivant seuls

Personnes âgées de 65 ans et plus 
vivant en ménage ordinaire selon leur 
situation familiale
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas Moins souvent propriétaires que leurs pairs 

dumbéens et mondoriens, les personnes âgées de 
65 ans et plus de Nouméa vivent également 2 fois 
plus souvent seules, soit 30 % d’entre elles (3430) 
contre 15% à Dumbéa et 17% au Mont-Dore.

La majorité d’entre elles vivent en couples sans 
enfant (40% soit 4 500 personnes). 7 personnes 
âgées sur 10 vivent ainsi sans enfant (personnes 
seules ou couples sans enfant) contre la moitié 
d’entre elles à Dumbéa et 55% au Mont-Dore.

La part des personnes âgées vivant seules à 
domicile progresse tendanciellement avec l’avancée 
en âge. En effet, 26% des personnes âgées de 60 à 
64 ans vivent seules à domicile contre 36% pour 
les générations âgées de 75 ans et plus.

Un isolement résidentiel des personnes âgées deux fois 
plus fréquent que dans le reste de l’intercommunalité
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Personnes âgées de 65 ans et plus vivant en ménage 
ordinaire selon leur situation familiale
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

L’isolement résidentiel des personnes âgées au sein de Nouméa est en partie lié à l’habitat mais 
également à l’histoire du peuplement de chaque territoire. 

Il concerne  ainsi 11% des personnes âgées de 65 ans et plus résidant dans les quartiers Kaméré (190 
personnes) et Nouville (60 personnes) contre plus de la moitié d’entre elles dans le quartier Trianon 
(430 personnes) et 46% dans le quartier Vallée du Génie- Centre-ville.
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55-64 ans 
en 2019

80 ans et plus 
en 2019

Ratio Aidants / Aidés 
(55-64 ans / 

80 ans et plus)

Nouméa 10 399 2 688 3,87
Dumbéa 3 140 546 5,75
Mont-Dore 2 904 657 4,42

Grand Nouméa hors Nouméa 7 976 1 526 5,23
Grand Nouméa 18 375 4 214 4,36
Province Sud 20 701 4 701 4,40
Nouvelle Calédonie 26 971 5 652 4,77

Source: ISEE, RP 2019

Le ratio aidant / aidé
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Le rapport entre la population âgée de 80 ans et 
plus, susceptibles d’avoir besoin d’une aide en cas 
de perte d’autonomie et de celle âgées de 55 à 64 
ans, personnes représentatives des générations  de 
leurs enfants, qui pourrait les aider en cas de besoins, 
exprime un potentiel d’entraide intergénérationnelle 
dans un territoire.

Avec un potentiel de près de 4 aidants par personne 
à aider ce rapport est aujourd’hui moins favorable à 
Nouméa que dans le reste de l’intercommunalité ou  
les autres territoires de comparaison supra-commu-
naux où ce ratio apparaît comme significativement 
plus important notamment à l’échelle calédonienne.

Un potentiel de 4 aidants pour 1 personne à aider en 
2019 à Nouméa
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La CHRD est la commission de la reconnaissance du 
handicap et de la dépendance en Nouvelle-Calédonie. 
Elle a -entre autres missions- de déterminer le taux d’in-
capacité des personnes handicapées comme le niveau 
de dépendance des personnes âgées, de valider les plans 
d’Accompagnement personnalisé et de reconnaître la 
qualité de travailleur handicapé. Elle est administrée 
par la DASS-NC

La CPP est la Commission Provinciale Pluridisciplinaire 
(CPP), administrée par la province Sud par délégation 
de compétence de la CRHD, pour la reconnaissance 
de la dépendance des résidents de la province Sud qui 
demandent une reconnaissance pour la première fois 
après l’âge de 60 ans (ou qui ont été reconnues avec 
un taux de handicap avant l’âge de 60 ans, à un taux 
inférieur à 50 %).

DÉFINITION 
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Les personnes âgées reconnues à la mi juin 
2021 par la CRHD et la CPP selon leur GIR
Source : DASS-NC - Traitements © Compas

Les personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 
4) reconnues à la mi juin 2021 par la CRHD 
et la CPP
Source : DASS-NC  & Isee RP 2019- Traitements © Compas

Mi-juin 2021 810 personnes âgées de 60 
ans et plus  étaient connues par la CRHD. 
Leur niveau de dépendance a été évalué à 
un GIR 1 ou 2 pour 16% d’entre elles, soit 
1 sur 6 contre un sur 3 en moyenne dans 
le Grand-Nouméa hors Nouméa et un sur 
quatre dans la province Sud. 

A contrario, les personnes âgées évaluées 
comme peu ou pas dépendantes de GIR 5 ou 
6 représentent 27% des personnes reconnues 
par la CRHD contre 16% en moyenne dans le 
Grand-Nouméa hors Nouméa et 21% dans 
la province Sud.

591 personnes âgées sont identifiées 
comme dépendantes (de GIR 1 à 4). Elles 
représentent 3,7% de la population âgée de 
60 ans et plus, soit une proportion très en 
deçà de la moyenne des 3 communes du 
Grand –Nouméa hors Nouméa. 

Nouméa occupe ainsi une position à part 
avec une très faible part de sa population 
âgée reconnue dépendante au regard des 
autres territoires de la province Sud. Ce 
constat est d’autant plus intéressant que 
la part de personnes âgées de 80 ans et 
plus dans sa population âgée de 60 ans et 
plus est relativement importante dans la 
commune au regard de ses voisines.

591 personnes âgées de Gir 1 à 4 en juin 2021 à 
Nouméa
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Moins de 60 ans 60-64 65-69 70-74 75-79 80 ans et plus

Nouméa

Grand Nouméa hors Nouméa

Province Sud

Evolution du nombre de pensionnés (CAFAT +CRS) nouméens

Source : CAFAT  - Traitements © Compas

Répartition par âge des pensionnés (CAFAT +CRS) nouméens

Source : CAFAT  - Traitements © Compas

Part des pensionnés (CAFAT +CRS) 
nouméens par âge en 2020
Source : CAFAT 2020 et Isee RP 2019  - Traitements © Compas

Entre 2011 et 2020 le nombre de personnes 
âgées et handicapées pensionnées de la CAFAT 
et bénéficiaires du Complément Retraite So-
lidarité (CRS) progresse de façon régulière et 
continue, soit d’environ 3 390 personnes.

 Parmi eux, la part des personnes bénéficiaires 
du CRS est constante c’est-à-dire proche de 
20%. Cette évolution s’explique essentiellement 
par l’augmentation de la population nouméenne 
âgée de 60 ans.

La répartition par âge des pensionnés montre 
un vieillissement progressif de la population 
âgée de Nouméa. 

Ainsi, les personnes de 75 ans et plus re-
présentent 31% des pensionnés en 2020 
(4 970 personnes) contre 26% en 2011 (3 070 
personnes en 2011.

La part des pensionnés tend à progresser avec 
l’âge jusqu’à 65 ans pour osciller aux alentours 
de 80% chez les 65 ans et plus. 

Notons par ailleurs que ces proportions de 
personnes âgées pensionnées sont compa-
rables à celles observées dans les autres ter-
ritoires de comparaison.

Point de vigilance :

Seules les retraites gérées par la CAFAT sont 
recensées par cet organisme.

Les  statistiques de la CAFAT ne rendent 
ainsi pas compte de l’ensemble des retraites 
pouvant être perçues par les personnes 
âgées de la commune, comme les retraites 
de métropole. 

Depuis 2013, 20% des pensionnés nouméens 
perçoivent la CRS

Le Complément Retraite de Solidarité (CRS) est est un revenu minimum pour les personnes de 60 ans et plus 
dont les ressources sont modestes (plafond annuel fixé à 1 518 245 F. CFP pour une personne seule et à 3 036 
490 F. CFP pour un ménage);

DÉFINITION 
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Part des pensionnés (CAFAT +CRS) 
nouméens par âge en 2020
Source : CAFAT 2020 et Isee RP 2019  - Traitements © 
Compas

Evolution du montant des pensions 
(CAFAT +CRS) 
Source : CAFAT 2020 et Isee RP 2019  - Traitements © 
Compas

2011 2014 2017 2019 2020 En volume En %

Nouméa 120 2119 2236 2398 2467 +231 +10% 72%
Dumbéa 41 628 699 765 811 +112 +16% 25%
Mont-Dore 32 664 700 754 787 +87 +12% 23%
Grand Nouméa hors Nouméa 91 1661 1808 1955 2042 +234 +13% 30%
Grand Nouméa 211 3780 4044 4353 4509 +465 +11% 23%
province Sud 238 4359 4680 5044 5220 +540 +12% 24%
Total CAFAT + CRS 346 6080 6542 7046 7267 +725 +11% 19%

Nombre de pensionnés du CRS Evolution 2017-2020
Part de pensionnés 

du CRS

Les bénéficiaires du CRS
Source : CAFAT  - Traitements © Compas

Depuis 2014, la distribution du montant des pensions 
est relativement stable. La part de personnes percevant 
une une pension de moins de 100 000 F. CFP avait entre 
2011 et 2014 fortement diminué au contraire de celles 
percevant entre 100 et moins de 150 000 F. CFP. Depuis 
lors, près d’un pensionné sur 5 perçoit  moins de 50 000 
F. CFP et 1 sur 4 entre 50 et moins de 10 000 F. CFP. 

La répartition des montants de pension tend à montrer 
une certaine homogénéité dans la province Sud, ce qui 
n’est pas le cas pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 
où la part des pensions inférieures à 50 000 F. CFP est 
très supérieure à celles constatées dans la province Sud, 
Dumbéa et le Grand Nouméa et que les parts de pensions 
supérieures à 100 000 F. CFP sont significativement plus 
faibles.

En 2020, 2 470 Nouméens bénéficiaient du CRS, soit 20 fois plus qu’en 2004. Un telle progression se retrouve 
dans l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, et s’explique par l’augmentation très importante de la population âgée.

Un niveau de pensions stable depuis 2017
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Nombre
Part parmi les 
60 ans et plus 

au RP
En volume En %

Noumea 596 4% -151 -20%
Dumbéa 264 6% +47 +22%
Mont-Dore 214 5% +19 +10%

Grand Nouméa hors Nouméa 644 6% +76 +13%
Grand Nouméa 1240 5% -75 -6%

Evolution 2015-2021Bénéficiaires du minimum 
vieillesse en 2021

Les bénéficiaires du minimum vieillesse 
en 2021

Source : DPASS 2020 et Isee RP 2019  - Traitements © 
Compas

747
698 703 692

633 602 596

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Noumea

Evolution du nombre de bénéficiaires 
du minimum vieillesse
Source : DPASS  - Traitements © Compas

Près de 600 personnes âgées sont bénéficiaires du 
minimum vieillesse à Nouméa en Juin 2021. Ils repré-
sentent 4% de la population âgée de 60 ans et plus, soit 
une proportion comparable à celles des autres territoires 
observés.

Le nombre de bénéficiaires du minimum vieillesse 
diminue légèrement mais de façon continue depuis 2015 
à Nouméa. Ce constat est à rapprocher de l’augmenta-
tion du nombre de personnes âgées dans la commune 
passant de 14 340 personnes en 2014 à 16 070 personnes 
en 2019.

Près de 600 personnes âgées bénéficient du 
minimum vieillesse en juin 2021 
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Le handicap, une réalité diverse
La loi du pays portant création d’un régime d’aides en faveur des personnes en situa-
tion de handicap et des personnes en perte d’autonomie de 2009 considère une per-
sonne en situation de handicap «toute personne qui subit , dans son environnement, 
une limitation d’activité ou une restriction de sa participation à la vie en société, en 
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonc-
tions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, d’un polyhandicap 
ou d’un trouble de santé invalidant, dont le taux d’incapacité est au moins égal à un 
pourcentage fixé par délibération du congrès et dont l’âge ne dépasse pas une limite 
fixée par délibération du congrès.
Est également considérée comme personne en situation de handicap [...] la per-
sonne dont l’âge est supérieur à la limite mentionnée à l’alinéa précédent et dont le 
handicap répondait, avant cet âge, aux critères mentionnés à l’alinéa précédent».

Le handicap recouvre une réalité multiple tant par sa nature, son origine ou encore 
sa gravité. La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 
santé s’est éloignée d’une définition qui se focalisait sur l’impact de la maladie ou 
tout état de santé qui peut en résulter. Elle tend désormais à prendre en considé-
ration les facteurs environnementaux dans la mesure où ils influent sur le niveau 
d’autonomie de la personne. Ces derniers peuvent exercer un effet facilitateur ou au 
contraire, constituer un obstacle. Ainsi, le désavantage dans un domaine (l’emploi) 
est le produit d’une situation personnelle (la paralysie des membres inférieurs) et
de conditions environnementales (aménagement des transports et des postes de 
travail). Il s’agit donc d’une approche multidimensionnelle du handicap, d’un pro-
cessus interactif et évolutif. De fait, une déficience ne génère pas systématiquement 
une situation de handicap.

Le concept de handicap est une notion complexe. Le handicap peut revêtir différen-
tes formes et s’exprimer de façon très variée. Pour cerner la notion de handicap, il 
existe trois approches complémentaires : le handicap ressenti (tel que la personne 
le vit et le déclare), le handicap identifié (le fait de présenter un caractère manifeste
de handicap, tels fauteuil roulant ou cécité), et le handicap reconnu (par une admi-
nistration civile ou militaire, le versement d’une allocation spécifique, etc.).

Cerner le handicap

© Compas septembre 2022 Portrait social 105



Le
s 

pe
rs

on
ne

s 
re

co
nn

ue
s 

ha
nd

ic
ap

ée
s 

pa
r l

e 
CR

H
D

Source: CHD
3576

719 20% 2857 80%

Femmes Hommes

Filles Garçons 1199 42% 1658 58%
249 35% 470 65%

Nouméens reconnus 
Handicapés par la CRHD ou 

la CEJH au 15/06/2021

Adultes reconnus 
handicapés par la CRHD

Enfants reconnus 
handicapés par la CEJH

4
72 110 121 126 149 173 203 173

89 68 27 15 9

1339
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Nb personnes reconnues PH Part parmi la population au RP 2019

Les personnes handicapées reconnues par la CRHD à la mi juin 2021

Source : DASS-NC & Isee RP 2019- Traitements © Compas

2 529  Nouméens sont reconnus à la mi-Juin 2021 han-
dicapés par la CRHD ou la CEJH. Près de 80% d’entre 
eux sont des adultes, soit 2 860  «adultes» pour 720 
«enfants».

Les 2/3 des enfants et près de 60% des «adultes» 
reconnus handicapés par la CRHD sont de sexe masculin. 
Ce constat pose la question de la non reconnaissance 
du handicap chez les femmes. 

La part des adultes ayant une reconnaissance de 
personne handicapée progresse d’autre part avec l’âge 
jusqu’à 50 ans pour diminuer ensuite. Cette diminution 
est très certainement en partie liée à la présence d’autres 
prestations d’aide plus spécifiquement attribuées à des 
personnes âgées.

La CHRD est la commission de la reconnaissance du 
handicap et de la dépendance en Nouvelle-Calédonie. 
Elle a -entre autres missions- de déterminer le taux 
d’incapacité des personnes handicapées comme 
le niveau de dépendance des personnes âgées, de 
valider les plans d’Accompagnement personnalisé 
et de reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

La CEJH est la commission en charge de la reconnais-
sance de la situation de handicap des enfants et des 
jeunes ainsi que ses incidences sur leur vie quo-
tidienne et sociale. cette reconnaissance permet 
notamment la considération de ce handicap en milieu 
scolaire et de permettre l’accès aux aides du CHD 
(Conseil du Handicap et de la Dépendance). 

DÉFINITION 

3 576 Nouméens reconnus handicapés en juin 2021 
par la CEJH ou la CRHD
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=> 720 enfants nouméens reconnus handicapés par la CEJH

Taux de handicap reconnu par la CEJH 
à la mi-juin 2021
Source : DASS-NC - Traitements © Compas

1 à 19%
1%

20 à 49%
18%

50 à 79%
46%

80% et plus
35%

=> 2 860 adultes  nouméens reconnus handicapés par la CRHD

Taux de handicap reconnu par la CRHD 
à la mi-juin 2021
Source : DASS-NC - Traitements © Compas
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6%
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6%

63%

63%

70%

68%

60%

22%
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16%

17%

21%

9%

7%

9%

9%

12%

Province Sud

Païta

Mont-Dore

Dumbéa

Nouméa

à domicile primaire secondaire structure spécialisée

Les enfants reconnus handicapés par 
la CEJH scolarisés
Source : DASS-NC - Traitements © Compas

2%

88%

10%
milieu ordinaire

milieu ordinaire, poste
aménagé

milieu protégé

=> 1 518 travailleurs handicapés à Nouméa

Les travailleurs handicapés reconnus 
par la CRHD à la mi-juin 2021 
Source : DASS-NC - Traitements © Compas

Plus des ¾ enfants ayant un handicap reconnu par la 
CEJH ont un taux compris entre 50 et 79%, soit 550 d’entre 
eux. 13% ont un taux de 80% ou plus (90 enfants).

Pour les adultes reconnus par la CRDH, seuls 46% des 
personnes se voient attribuer un taux compris entre 
50 et 79% (1 310 personnes), et plus d’un 1/3 un taux 
supérieur ou égale à 80% (990 personnes).

L’intégration des personnes en situation de handicap dans 
un milieu scolaire ordinaire est préconisée. 

Comme ailleurs dans la province Sud, la majorité des 
enfants handicapés scolarisés le sont en école primaire, 
soit 70% d’entre eux pour 5 générations d’élèves. La sco-
larisation en milieu ordinaire se raréfie à l’entrée dans 
le secondaire puisque seuls 21% des enfants reconnus 
handicapés sont scolarisés en collège ou lycée pour 7 
générations d’élèves. Enfin la scolarisation à domicile reste 
à la marge puisqu’elle ne concerne que 6% des enfants 
scolarisés. La présence de structures adaptées permet 

d’expliquer l’importante part d’enfants scolarisés dans 
de telles structures faisant plus souvent défaut dans le 
reste de la Nouvelle-Calédonie. Les enfants souffrant de 
handicap ont  toutefois tendance à être déscolarisés plus 
précocement que les autres.

La très grande majorité des travailleurs handicapés 
reconnus par la CRHD travaille en milieu ordinaire soit 
près de 9 adultes handicapés actifs sur 10 (1 360 sur 
les 1 520 en emploi), dans la quasi-totalité des cas à un 
poste aménagé.

Une insertion qui se réalise pour le plus grand 
nombre en milieu ordinaire 
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Les bénéficiaires de l’APA par type de prestations

Source : DASS-NC - Traitements © Compas
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Nouméa Grand Nouméa hors Nouméa Province Sud

Les aides par nature proposées aux bénéficiaires 
d’un Plan d’Aide Personnalisé à la mi-juin 2021
Source : DASS-NC - Traitements © Compas

Les bénéficiaires de l’APA

2 860 Nouméens  bénéficient de l’APA. 
Parmi eux 47% ont une reconnaissance 
de handicap par la CRHD, soit 1 340. 

538 (soit 58%) bénéficient d’une allocation 
pleine et 780 d’une allocation minorée (soit 
40%). 

Ces indicateurs sont comparables à ceux 
constatés dans les autres territoires 
observés.

D’un territoire à l’autre, la structuration 
des aides attribuées dans le cadre d’un 
Plan d’Aide Personnalisé est très similaire : 

- Près de la moitié est dédiée à l’aide à 
l’accompagnement de vie à domicile,

- un grand tiers (35%) à la prise en charge 
en structure d’hébergement à « temps plein 
» ou en accueil de jour,

- et le reste principalement au transport.

Les plans d’aide sont à Nouméa un peu 
plus axés sur l’aide à l’accompagnement 
de vie et moins sur l’hébergement et les 
transports que dans le reste de l’inter-
communalité.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est une allocation destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus 
en perte d’autonomie c’est-à-dire qui ont besoin d’aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne 
(se lever, se laver, s’habiller...) ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. 

Le Plan d’Aide Personnalisé (PAP) est destinée à aider les personnes en perte d’autonomie de (Gir 1 à 4) à financer 
les aides nécessaires à son maintien à domicile. 5 types d’aide peuvent être financer : l’aide l’accompagnement de 
vie, l’aide à l’hébergement, l’aide au transport adapté et l’aide aux familles pour frais supplémentaires. 

Par ailleurs, le Conseil du Handicap et de la Dépendance (CHD) peut accorder des mesures d’action sociale visant 
à compléter les aides du régime ci-dessus ou verser une aide pour un aménagement du domicile, l’acquisition de 
matériel spécifique (en complément de l’assurance maladie) ou le financement des services d’accompagnement de 
et suivi par les SESSAD (Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) ou les SAVS (Services d’Accompa-
gnement à la Vie Sociale). Ces mesures portent sur une durée de un an et peuvent être renouvelées si nécessaire.

DÉFINITION 

© Compas septembre 2022Portrait social108



LES PERSO
N

N
ES H

AN
DICAPEES

Les aides du régime handicap et dépendance visent à financer les prestations opérationnelles nécessaires à la personne en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie, pour minimiser ou atténuer les conséquences en terme de dépendance, sur le 
plan de leur vie domestique, sociale, professionnelle ou scolaire, après déduction d’une participation financière de la personne, 
proportionnelle à ses revenus.

Le PAP (Plan d'Accompagnement Personnalisé) fixe les aides qui sont proposées par les commissions à l'usager. Une grille - 
téléchargeable ci-dessous - fixe, par tranche de revenus, la part des revenus qui devront être mobilisés pour financer les pres-
tations envisagées dans le cadre du PAP, le régime prenant en charge le différentiel par rapport au coût total des prestations.

Les aides du régime sont accordées par le CHD (Conseil du Handicap et de la Dépendance), sur la base du PAP établi par les 
commissions de reconnaissance (CEJH, CRHD ou CPP de la province Sud).

Les aides du régime ne pourront être accordées que lorsque l'usager a recours aux services d'un prestataire conventionné.

Ainsi, en fonction des revenus de la personne et à partir d'un taux de handicap de 67 %, le régime d'aides prévoit :

• une allocation personnalisée d’autonomie :

Cette aide ne concerne que l’adulte en situation de handicap et vise à lui apporter un certain revenu monétaire quand son 
handicap l’empêche de participer à sa propre autonomie financière ou rend difficile son accès à l’emploi. Il existe deux 
types d'allocation, en fonction de la capacité à travailler de la personne en situation de handicap :

• une allocation minorée, lorsque l'usager est reconnu par la CRHD en capacité à travailler ; ou

• une allocation pleine, lorsque l'usager est reconnu par la CRHD en incapacité à travailler du fait de sa situation 
de handicap.

De plus, en fonction des revenus de la personne et, à partir d'un taux de handicap de 50 % ou d'un GIR 1, 2, 3 ou 4, le régime 
d'aides prévoit :

• une aide à l’accompagnement de vie :

cet accompagnement par une tierce personne s’exerce au domicile du bénéficiaire ou dans ses différents lieux de vie (y 
compris le cadre scolaire).

• une aide à l’hébergement :

dans un établissement social, médicosocial ou en famille ou maison d’accueil (accueil par le particulier).

• une aide à l’accueil de jour :

dans une structure spécialisée ou dans le cadre d’un dispositif spécifique à vocation éducative, professionnelle ou oc-
cupationnelle.

• une aide au transport adapté :

destinée à la personne qui est dans l’impossibilité de recourir au service de transport public, en raison de son état physique 
ou mental et qui fait appel à un service de transport privé adapté.

• une aide aux familles pour frais supplémentaires :

cette aide concerne l’enfant ou le jeune adulte encore scolarisé ; elle vise à prendre en charge les frais mensuels supplé-
mentaires non pris en charge par l’assurance maladie.

Par ailleurs, le Conseil du Handicap et de la Dépendance (CHD) peut accorder des mesures d'action sociale visant à compléter 
les aides du régime ci-dessus ou verser une aide pour un aménagement du domicile, l’acquisition de matériel spécifique (en 
complément de l’assurance maladie) ou le financement des services d'accompagnement de et suivi par les SESSAD (Services 
d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) ou les SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie Sociale). Ces mesures portent 
sur une durée de un an et pourront être renouvelées si nécessaire.

Le régime d’aides handicap et dépendance
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LES POPULATIONS SELON LEURS RESSOURCES FINANCIÈRES
Préambule méthodologique  p.112
Un revenu mensuel médian par Unité de consommation estimé 143 750 F. CFP en 
2019  p.113
Un lien fort existe entre le niveau de revenus et le poids des salaires et traitements 
dans les revenus  p.116

Des classes aisées sur représentées à Dumbéa  p.116
Un niveau de revenu qui augmente avec l’âge jusqu’à 50 ans et diminue ensuite

 p.120
La moitié des foyers fi scaux à faibles revenus ont moins de 40 ans  p.121
Les ressources des couples Nouméens sont nettement supérieurs à ceux de 
Dumbéa et Mont-Dore au contraire des autres types de foyers fi scaux  p.122
1/3 des foyers fi scaux monoparents appartiennent aux classes à faibles revenus

 p.123
Un défi cit de logement locatif de transition à Nouméa  p.124

LES BÉNÉFICIAIRES DES PRESTATIONS SOCIALES
Un Nouméen sur 9 couvert par l’Aide médicale sud au 1er trimestre 2021  p.125
Un nombre de bénéfi ciaire de l’AMS en baisse de 6% depuis 2015  p.126
Près de 13 740 secours exceptionnels et immédiats accordés en 2020  p.127
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LES CHIFFRES CLÉS
LES RESSOURCES DES MENAGES

Revenu
mensuel médian

Revenu mensuel des 
10% des foyers fi scaux 

les plus modestes

Sources : Isee RP 2019, DSF 2019,  DPASS 2021
Portrait social de Nouméa, septembre 2022

143 750 F. CFP 6 010 F. CFP

€

50% 50%

135 240

244 330

188 650

100 040
130 370

Revenu mensuel mé-
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parental
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enfant
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des habitants couverts par l’AMS
11%
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Préambule méthodologique

Concernant les données relatives aux revenus, les populations prises en compte sont les populations fiscales. Il 
s’agit du cumul des personnes inscrites sur les déclarations de revenus. Sont exclus les contribuables vivant en 
collectivité et les sans-abri.

De plus, les ménages constitués de personnes ne disposant pas de leur indépendance fiscale (essentiellement 
des étudiants) sont comptés dans les ménages où ils déclarent leurs revenus même s’ils occupent un logement 
indépendant. 

Foyer fiscal : les foyers fiscaux, dont il est question ici, diffèrent des ménages fiscaux car leur composition familiale 
peut changer. En effet, le terme de foyer fiscal désigne l’ensemble des personnes inscrites sur une même déclarations de 
revenus. Or, il peut y avoir plusieurs foyers fiscaux dans un seul ménage : par exemple un couple non marié où chacun 
rempli sa propre déclaration de revenus compte pour deux foyers fiscaux.

Médiane : si on ordonne une distribution de revenus, la médiane est la valeur qui partage cette distribution en 2 
parties égales : 50% de la population est au-dessus, et 50% en-dessous.

D’autres indicateurs de distribution sont également utilisés dans le cadre de l’analyse des revenus fiscaux : le 
1er décile (en-dessous duquel se situent les 10% les plus pauvres) le 9ème décile (au-dessus duquel se situent 
les 10% les plus riches), etc.

Revenu global brut : le revenu brut global annuel servant de base à l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
est déterminé en totalisant les revenus nets des catégories suivantes :

- revenus fonciers ;

- bénéfices industriels et commerciaux ;

- bénéfices de l’exploitation agricole ;

- traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;

- bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ;

- revenus de capitaux mobiliers ;

Le revenu net global est constitué du revenu brut global dont sont retranchées les charges énumérées à l’article 128.

Les Unités de Consommation (UC) : l’INSEE/ISEE définit le revenu par Unité de Consommation d’un ménage comme 
le revenu divisé par un coéfficient, dénommé Unités de Consommation (UC), qui dépend de la taille du ménage 
et de l’âge de ses membres, pour tenir compte des économies d’échelle que procure la vie commune. L’échelle 
actuellement utilisée (dite de l’OCDE) retient la pondération suivante :

- 1 UC pour le premier adulte du ménage,

- 0.5 UC pour les autres personnes de 14 ans et plus;

- 0.3 Uc pour les enfants de moins de 14 ans.

Exemple : un ménage composé d’un couple avec un enfant de 8 ans compte 1.8 unités de consommation : 1 UC 
pour le 1er adulte, 0.5 UC pour son conjoint et 0.3 UC pour l’enfant.
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Revenus mensuels par Unité de consommation 
des foyers fiscaux en 2019 en F. CFP (revenus 
globaux bruts)

Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et 
estimations © Compas

6 010   
62 220   

143 750   

259 760   

391 750   

913 320   

Des 10% les plus
pauvres

Des 25% les plus
pauvres

De la moitié des
nouméens

Des 25% les plus
riches

Des 10% les plus
riches

Des 1% les plus
riches

Concentration des revenus au sein des foyers 
fiscaux en 2019 des foyers fiscaux en 2019 en 
F. CFP (2018 pour la France hexagonale)

Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et 
estimations © Compas

Sources des revenus des foyers fiscaux en 
2019

Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et 
estimations © Compas

Revenus 
fonciers

4%

Salaires et 
traitements

79%
Pensions, 
retraites 

17%

Rentes 
viagères

0%

En 2019, 1% des foyers fiscaux (les plus aisés) 
concentre à eux seuls 8% des revenus du terri-
toire. Les 10% des foyers fiscaux les plus aisés 
disposent de près d’un quart des revenus. En 
d’autres termes, 90% des foyers fiscaux possèdent 
3/4 des revenus de Nouméa.

La dispersion des richesses de Nouméa semble 
moins prononcée qu’à l’échelle de la France hexa-
gonale où l’on mesure une concentration de 35% 
des revenus par 10% des foyers fiscaux.

Les salaires et traitements constituent l’essentiel 
des revenu des foyers fiscaux de Nouméa en 2019. 

Si la part qu’ils représentent dans l’ensemble des 
revenus est comparable à celle de Dumbéa et 
Mont-Dore, celle-ci est nettement plus importante 
qu’en  France hexagonale où seulement 73% des 
ressources sont des salaires et traitements.

Les revenus fonciers sont plus importants qu’à 
Dumbéa et Mont-Dore, ces derniers représentant 
4% des ressources des foyers fiscaux contre 2% 
dans les communes voisines. 

En 2019, le revenu mensuel médian des Nouméens 
par Unité de consommation est de 143 750 Francs 
pacifiques : 50% de la population vit ainsi avec 
moins de 143 750 F. CFP par mois quand l’autre 
moitié dispose de plus de 143 750 F. CFP. 

En comparaison, les foyers fiscaux les plus 
modestes ne déclarent que  6 010 F. CFP par mois 
et par Unité de consommation au maximum contre 
391 750 F. CFP pour les 10% les plus aisés.

Les foyers fiscaux de Nouméa déclarent des 
revenus plus élevés que ceux de Dumbéa et 
Mont-Dore. Le revenu mensuel médian par Unité 
de consommation est ainsi de 115 090 F. CFP à 
Dumbéa et de 122 750F. CFP au Mont-Dore, soit 
respectivement 28 660 F. CFP et 21 000 F. CFP 
de plus en 2019.

L’écart de revenus entre foyers fiscaux est 
également beaucoup plus prononcé à Nouméa : 
les 10% des foyers fiscaux les plus riches déclarent 
385 740  F. CFP de plus que les 10% les plus 
modestes à Nouméa contre 286 220 F. CFP à 
Dumbéa et 242 250  F. CFP au Mont-Dore.

Un revenu mensuel médian par Unité de 
consommation estimé 143 750 F. CFP en 2019 
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CARTOGRAPHIE

Le revenu déclaré mensuel médian des foyers fiscaux en 2019
Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et estimations © Compas

Revenu mensuel médian 
par unité de consommation 
des foyers fiscaux en 2019

Source : Direction des Services fiscaux 2019

moyenne communale : 143 750 FCFP

Entre 90 000 et 129 999 FCFP

Entre 25 490 et 59 999 FCFP

210 000 FCFP et plus

Entre 130 000 et 169 999 FCFP

Entre 170 000 et 209 999 FCFP

Entre 60 000 et 89 999 FCFP

25 490

160 190

82 050

177 290

99 67056 190

124 650

187 950

258 580

112 470

77 100

246 220

151 170126 970

164 380

228 650

153 000

99 310

159 670

120 820

70 955

171 470

157 920

48 480

260 900

204 620

232 340

254 880

249 590

202 220

156 740

Une répartition spatiale clivée des foyers fiscaux selon 
leur niveau de revenus s’observe au sein de Nouméa, 
les foyers fiscaux les plus modestes se concentrant 
dans le nord-est de la commune tandis que les plus 
aisés se retrouvent particulièrement dans le sud de la 
commune ainsi que dans les quartiers Tina et Ouémo. 

Le revenu brut global mensuel médian par unité de 
consommation varie ainsi de 25 490 F. CFP dans le 
quartier Nouville  à  260 900 F. CFP dans le quartier 
Ouémo. 

Les écarts de revenus entre foyers fiscaux les plus 
modestes et les plus aisés sont enregistrés dans les 
quartiers Orphelinat, N’Géa, Tina et Ouémo. Les 10% des 
foyers fiscaux les plus riches y déclarent plus de 500 000 
F. CFP de plus que les 10% les plus pauvres en 2019. 

La différence de revenus est au contraire minimale dans 
les quartiers Logicoop (190 000F. CFP d’écart), Numbo- 
Koumourou- Tindu (170 000 F. CFP d’écart) et Montravel 
(154 500 F. CFP d’écart). Ces différences révèlent la 
faiblesse des revenus des foyers fiscaux les plus aisés 
de ces territoires au regard du reste de la commune. Elle 
traduit leur moindre capacité d’attraction des populations 
les plus riches.
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Les revenus déclarés des foyers fiscaux en 2019
Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et estimations © Compas
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Sources des revenus des foyers fiscaux en 2019
Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et estimations © Compas

Les salaires et traitements sont les principales sources 
de revenus des foyers fiscaux de Nouméa, quel que soit 
le  territoire considéré. 

La confrontation avec les niveaux de revenus brut globaux 
permet de constater que les foyers fiscaux résidant 
dans les quartiers Logicoop et Rivière salée disposent 
de revenus très en deça des autres territoires et ont 
également des ressources plus qu’ailleurs composées 
de pensions, retraites et rentes. Cela peut traduire tout à la 

fois la faiblesse des salaires et traitements des actifs qui 
composent ces foyers, de leur moindre insertion dans les 
marché du travail mais aussi de la faiblesse du montant 
des pensions, retraites et rentes des personnes âgées 
qui vivent en leur sein.

Remarquons enfin que les quartiers les plus aisés sont 
également ceux où la part des revenus fonciers des foyers 
fiscaux sont les plus élevés.

Un lien fort existe entre le niveau de revenus et le 
poids des salaires et traitements dans les revenus
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Répartition des populations par classe 
de revenus
Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - 
Traitements et estimations © Compas

24%

27%

26%

25%

47%

56%

56%

50%

29%

17%

18%

25%

Nouméa

Dumbéa

Mont-Dore

Grand Nouméa hors Païta

Classes à faibles revenus Classes moyennes Classes aisées

La comparaison des niveaux de vie de Nouméa à ceux 
du Grand Nouméa hors Païta permet de déterminer une 
«classe moyenne» représentant un peu moins de la 
moitié des foyers fiscaux, soit une catégorie de foyers 
fiscaux légèrement sous-représentée par rapport à 
l’ensemble de l’intercommunalité hors Païta.

Nouméa compte au contraire au sein de ses foyers 
fiscaux une part plus importante de foyers fiscaux ap-
partenant aux classes les plus aisées : 29% des foyers 
fiscaux de Nouméa appartiennent au quart des foyers 
fiscaux les «plus favorisées» du Grand Nouméa hors 
Païta.

Les classes à faibles revenus sont peu ou prou  aussi 
présentes à Nouméa que dans le Grand Nouméa hors 
Nouméa :  24% des foyers fiscaux de Nouméa appar-
tiennent au quart des foyers fiscaux les «plus défavo-
risées» du grand Nouméa hors Nouméa.

Définir la classe moyenne est toujours un exercice difficile 
surtout en prenant en considération le seul niveau de 
revenus des ménages. Il n’y a actuellement pas de défi-
nition unique de la logique de classe moyenne. Le choix 
qui est ici retenu est celui de définir la classe moyenne 
en soustrayant à l’ensemble de la population les 25% les 
plus pauvres et les 25% les plus aisés. Les seuils retenus 
pour référence sont ceux du Grand Nouméa hors Païta 
faute de données à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie. 
Il reste donc pour définir la classe moyenne les 50% des 
ménages situés en situation intermédiaire. Par consé-
quent, trois groupes de revenus sont donc dissociés : 
• les ménages à faible niveau de vie (la classe la moins 

aisée), 
• la classe moyenne 
• la classe la plus favorisée. 
L’observation des données locales permet donc de 
comparer la distribution des ménages du niveau inter-
communal hors Païta à la même répartition au niveau 
local.

Des classes aisées sur représentées à Nouméa
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TABLEAU DÉTAILLÉ

Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et estimations © Compas

Q1 Entre Q1 et Q3 Q3

Classes à faibles 
revenus

Classes moyennes Classes aisées

Aérodrome 1 460 37% 48% 16%
Anse Vata 950 11% 39% 50%
Artillerie 410 10% 52% 38%
Baie des citrons 520 9% 38% 53%
Ducos 830 53% 43% 4%
Ducos zone industriel 500 54% 42% 4%
Faubourg Blanchot 840 18% 52% 30%
Haut Magenta 730 24% 45% 32%
Kaméré 1 320 51% 47% 2%
Logicoop 420 32% 56% 12%
Magenta 2 640 27% 47% 26%
Montravel 870 68% 31% 1%
Motor pool, Receiving 770 12% 46% 41%
N'Géa 1 270 22% 37% 41%
Normandie 1 250 35% 54% 11%
Nouville 250 62% 30% 8%
Numbo-Koumourou, Tindu 650 62% 36% 2%
Orphelinat 400 9% 31% 60%
Ouemo 510 5% 33% 62%
Quatrième kilomètre 840 37% 52% 11%
Sixième kilomètre 1 180 29% 51% 20%
Septième kilomètre 900 24% 44% 32%
Portes de fer 1 390 28% 50% 22%
Quartier Latin 520 19% 50% 31%
Rivière salée 2 730 44% 48% 8%
Tina 640 7% 32% 61%
Trianon 860 8% 48% 43%
Val Plaisance 960 7% 37% 57%
Vallée des colons 2 800 16% 45% 39%

Vallée du génie, Centre-ville 780 34% 49% 18%

Vallée du tir, Doniambo, 
Montagne coupée

930 47% 41% 12%

Non ventilés 1 660 33% 51% 16%
Nouméa 32 760 30% 45% 25%
Dumbéa 13 050 33% 56% 11%
Mont-Dore 9 640 30% 57% 13%

Grand Nouméa hors Païta 55 460 31% 50% 20%

2019
Nombre d'enfants des 

foyers fiscaux

Classes calculées à partir des revenus bruts globaux

Détail de la répartition des populations par classe de revenus

Nouville se distingue avec un peu moins des 2/3 des foyers 
fiscaux appartenant aux classes sociales aux faibles revenus 
contre près d’1/4 en moyenne communale. Les quartiers 
Numbo- Koumourou- Tindu, Montravel et Ducos-Zone indus-
trielle comptent également deux fois plus de foyers fiscaux 
à faibles ressources que l’ensemble de la commune.

A l’inverse près de la moitié des foyers fiscaux résidant dans 
les quartiers Anse- Vata, Artillerie, Baie-des Citrons, Orpheli-
nat, Vallée des Colons ainsi que les quartiers Ouémo et Tina 
ont des ressources les plaçant dans les classes aisées du 
Grand Nouméa hors Païta. 

Les disparités spatiales en matière de revenus sont ainsi 
très marquée entre le nord-est de la commune et le sud-est 
de la commune en 2019.
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Part des enfants des foyers fiscaux appartenant aux classes à faibles revenus
Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et estimations © Compas

Part des enfants vivant dans un
foyer fiscal à faibles revenus en 2019 (%)
Source : Direction des Services fiscaux 2019

moyenne communale : 30%

Entre 13% et 24,9%
Moins de 13%

60% et plus

Entre 25% et 39,9%

Entre 40% et 59,9%
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7 %

27 %
34 %

28 %

11 %

24 %

37 %

22 %

32 %

51 %

24 %

18 %

68 %

5 %

12 %

10 %

9 %

9 %

8 %

19 %

Les données fiscales permettent de connaître le nombre 
d’enfants rattachés à chaque foyer fiscal. Celles-ci per-
mettent ainsi de localiser parmi les territoires concentrant 
les foyers fiscaux à faibles ressources, les quartiers 
accueillant le plus de familles avec enfant(s) de niveaux 
de revenus les plus faibles. 

3 quartiers se détachent : les quartiers Nouville, Numbo- 
Koumourou- Tindu et Montravel. En effet, 62% des 
enfants des foyers fiscaux résidant dans les quartiers 
Numbo-Koumourou-Tindu et 68% de ceux habitant le 
quartier Montravel vivent au sein d’un foyer fiscal à 
faibles revenus. 
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Répartition des foyers fiscaux selon leurs revenus mensuels déclarés par UC 
et par âge
Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et estimations © Compas

* après abattement des 10% puis des 20% sur les pensions, salaires et traitement
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Revenu mensuel médian déclaré par UC et par 
âge en 2019
Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et 
estimations © Compas

Le niveau de vie varie assez fortement en 
fonction de l’âge. Il augmente ainsi avec 
l’âge jusqu’à 60 ans pour diminuer pro-
gressivement ensuite. 

Une partie de ces écarts s’explique par 
la structure des ménages. En effet, ce 
sont les ménages entre 30 et 50 ans qui 
comprennent le plus grand nombre de 
personnes. A l’opposé, les moins de 30 
ans et les plus de 75 ans sont ceux qui 
ont le nombre de personnes dans leur 
ménage le plus faible. Paradoxalement, 
ce sont les ménages qui ont souvent les 
niveaux de vie les plus faibles. Cela s’ex-
plique par la situation d’une jeunesse qui 
accède difficilement à l’emploi stable et de 
ménages de plus de 75 ans plus fréquem-
ment composés de femmes qui bénéficient 
de plus faibles pensions. 

L’évolution par âge des revenus des 
foyers fiscaux par mois et par Unité de 
consommation à Nouméa présente 2 par-
ticularités:

- L’écart entre le niveaux de revenus des 
foyers fiscaux les plus jeunes (de moins de 
30 ans) et celui de la génération suivante 
(des 30 à 39 ans) est très marquée, soit 
de près de 56 400 F. CFP. Celle-ci est de 
35 800 F. CFP à Dumbéa et 37 100 F. CFP 
au Mont-Dore.

- Les quinquagénaires ont par ailleurs des 
niveaux de ressources beaucoup plus im-
portants  que les quadragénaires. Cet écart 
semble moins s’expliquer par la présence 
d’enfants dans les foyers fiscaux de 40-49 
ans que par l’importance des ressources 
des quinquagénaires à Nouméa.

Un niveau de revenu qui augmente avec l’âge 
jusqu’à 50 ans et diminue ensuite

© Compas septembre 2022Portrait social120



LES RESSO
U

RCES DES M
EN

AGES

40%
24% 23% 20% 18% 18%

52%

51% 44%
40% 44% 52%

8%
25% 33% 40% 38% 30%

Moins de 30
ans

30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-74 ans 75 ans et plus

Classes à faibles revenus Classes moyennes Classes aisées

Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et estimations © Compas

Répartition des foyers fiscaux par classe de revenus déclarés en 2019 et par âge
Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et estimations © Compas

Répartition des foyers fiscaux par classe de revenus déclarés en 2019 et par âge

La part des foyers fiscaux appartenant aux classes 
moyennes et à faibles ressources diminuent jusqu’à 
l’âge de 60 ans pour augmenter ensuite principalement à 
partir de 75 ans, consécutivement aux baisses de revenus 
liées aux décès de l’un des conjoints pour un certain 
nombre d’entre eux.

Près de la moitié des foyers fiscaux à faibles revenus 
ont une personne de référence âgée de moins de 40 ans, 
27% de moins de 30 ans contre 20% une personne de 
référence âgée de 60 ans et plus. 

A l’opposé, les foyers fiscaux appartenant aux classes 
les plus aisés se composent seulement de 8% de foyers 
fiscaux les plus jeunes contre pour 29%  de foyers fiscaux 
les plus âgés (60 ans et plus).

La moitié des foyers fiscaux à faibles revenus ont 
moins de 40 ans
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Répartition des foyers fiscaux selon leurs revenus mensuels déclarés par UC et 
par situation familiale en 2019
Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et estimations © Compas

* après abattement des 10% puis des 20% sur les pensions, salaires et traitement

135 238   

244 328   

188 646   

100 040   

130 365   

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

Personnes seules Couples sans enfant Couples avec
enfants

Familles
monoparentales

Ménages complexes

Médiane communale

Revenu mensuel médian déclaré par UC et par 
situation familiale en 2019

Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et 
estimations © Compas

Pour autant, l’analyse des revenus bruts 
globaux par situation familiale permet 
d’approcher les différences de ressources 
selon le type de ménage. 

Comme ailleurs, les couples sans enfant 
disposent du revenu mensuel médian par 
unité de consommation le plus élevé, 
c’est-à-dire de 244 240 F. CFP, soit 111 
600 F. CFP de plus que l’ensemble des 
foyers fiscaux nouméens.

Les familles monoparentales sont les 
moins aisées, la moitié d’entre elles ayant 
100 000 F. CFP par mois et par unité de 
consommation, soit 43 800 F. CFP de 
moins qu’en moyenne communale. 

Les revenus médians des familles mo-
noparentales sont relativement similaires 
à Nouméa, Dumbéa et Mont-Dore. Les 
écarts entre communes sont de même 
peu conséquents chez les personnes 
seules et les ménages complexes. 

Les couples (avec ou sans enfant) 
nouméens déclarent au contraire des 
revenus situés bien au dessus des 
revenus de leurs pairs à Dumbéa et 
Mont-Dore.

Rappel :
Les données fiscales diffusées sont celles des foyers fiscaux et non des ménages. La composition familiale d’un 
foyer fiscal est ainsi très différente de celle d’un ménage. Il peut en effet y  avoir plusieurs foyers fiscaux dans un 
seul ménage : par exemple un couple non marié où chacun rempli sa propre déclaration de revenus compte pour 
deux foyers fiscaux.
Par ailleurs, la notion de ménage complexe étant mal appréhendée, la distribution des foyers fiscaux est très dif-
férente de celles des ménages recensés en 2019 dans la commune : les personnes seules ainsi que les familles 
monoparentales sont sur représentées au contraire des couples et des ménages complexes.

Les ressources des couples Nouméens sont 
nettement supérieurs à ceux de Dumbéa et Mont-
Dore au contraire des autres types de foyers fiscaux
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33%
19% 27%

45%
39%

49%
58% 48%

40%
52%

17% 24% 25%

Couple avec
enfant(s)

Couple sans
enfant

Famille
monoparentale

Ménages
complexes

Personne seule

Classes à faibles revenus Classes moyennes Classes aisées

Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et estimations © Compas

Répartition des foyers fiscaux par classe de revenus déclarés en 2019 et par 
situation familiale

Répartition des foyers fiscaux par classe de revenus déclarés en 2019 et par 
situation familiale
Source : Direction des Services Fiscaux 2019 - Traitements et estimations © Compas

La moitié des couples sans enfant appartiennent 
ainsi aux classes aisées et 40% des couples avec 
enfant(s) quand un quart des personnes seules et des 
ménages complexes sont dans ce cas et seulement 
17% des familles monoparentales.

A contrario, un tiers des familles monoparentales ont 
des faibles niveaux de niveaux contre seulement 9% 
des couples sans enfant et 15% des couples avec 
enfant(s).

1/3 des foyers fiscaux monoparents appartiennent 
aux classes à faibles revenus
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Répartition des logements locatifs aidés 
selon le degré d’aide en 2020
Source : SIC, FSH, Sem Agglo - Traitements  Compas

La répartition des logements locatifs aidé permet d’ap-
préhender les ressources des ménages locataires du 
parc social.

Les logements sociaux de Nouméa sont pour la majorité 
des Logements Locatifs Aidés (LLA ou LA) c’est-à-dire 
ouverts à des ménages ayant des revenus situés entre 
195 001 et 390 000 F. CFP. 

Les Logements Locatifs de Transitions (LLT ou LAT) sont 
au contraire peu représentés à Nouméa: Ils représentent 
5% des logements locatifs aidés contre 16% dans le 
Grand Nouméa hors Nouméa.

De même, un logement locatif aidé sur 5 est un LTA 
(logement locatif très aidé contre 24% dans le reste de 
l’intercommunalité et 31% dans la province Sud hors 
Grand Nouméa.

Notons que les logements Locatif Très Aidé (LTA), et Aidé 
(LLA ou LA) ont été regroupé dans une seule catégorie 
suite à une modification réglementaire.

Un déficit de logement locatif de transition à Nouméa
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Les bénéficiaires de l’Aide médicale Sud et leur ménage au 1er trimestre 2021
Source : DPASS 2021 & ISEE RP 2019 - Traitements et estimations © Compas

Effectifs
Part parmi la 

population au 
RP 2019

Effectifs
Part parmi les 
ménages au 

RP 2019
Nouméa 10 610          11% 6 558            18%
Dumbéa 4 431            12% 2 510            23%
Mont-Dore 3 422            12% 2 105            25%
Paîta 2 611            11% 1 473            4%
Grand Nouméa hors Nouméa 10 464          12% 6 088            23%
Grand Nouméa 21 074          12% 12 646          20%
Province Sud 25 433          13% 15 277          22%

année 2021- Moyenne 1T21

Bénéficiaires de l'Aide 
médicale

Ménages bénéciaires de 
l'Aide médicale

10 610  Nouméens bénéficient au 1er trimestre 2021 de l’Aide médicale Sud. Ces derniers vivent dans 6 560 
ménages.

Le taux de couverture de la population par l’Aide médicale Sud est comparable d’un territoire à l’autre de la 
province Sud, 11% des habitants bénéficiant de cette aide.

Tel n’est pas le cas pour les ménages, 18% des ménages nouméens bénéficiant de cette aide contre près d’un 
quart des Dumbéens et Mondoriens et seulement 5% des ménages de Païta.

L’importance des familles avec enfant(s) parmi ces ménages explique ces différences. Ainsi, les ménages aidés 
nouméens sont-ils plus fréquemment des familles avec enfant(s) qu’à Dumbéa et Mont-Dore mais dans une 
proportion bien moindre qu’à Païta. 

L’aide médicale est une aide sociale destinée aux personnes économiquement faibles afin qu’elles puissent 
accéder aux soins en tiers payant (sans faire l’avance des frais). Elle n’est valable qu’en Nouvelle-Calédonie, 
ou dans le cadre d’une évacuation sanitaire hors de Nouvelle-Calédonie.

Il existe plusieurs types de cartes d’aide médicale :

• la carte A destinée aux personnes n’ayant pas d’autre couverture sociale, donne accès aux soins unique-
ment auprès des prescripteurs publics et à l’hospitalisation publique sur Nouméa et grand Nouméa ;

• la carte ALM est destinée au même public que la carte A mais intègre la prise en charge à 100% d’une 
ou plusieurs longues maladies. De plus, elle permet l’accès à un médecin référent public ou privé, après 
accord du contrôle médical et du médecin conseil de la DPASS ;

• la carte B destinée aux personnes ayant une couverture CAFAT, donne accès aux soins auprès des pres-
cripteurs publics et libéraux. Il en va de même pour l’hospitalisation. La carte B peut être également 
proposée aux personnes disposant seulement d’une mutuelle. Dans ce cas, elle donne accès aux soins 
auprès des prescripteurs publics et libéraux mais à l’hospitalisation publique uniquement ;

• la Carte C est destinée aux anciens combattants et aux veuves de guerre, Forces Françaises Libres... ainsi 
qu’à leur conjoint et aux enfants jusqu’à leur majorité. L’accès aux soins est limité aux prescripteurs du 
secteur public pour les personnes n’ayant pas d’autre couverture sociale locale et à tous secteurs pour 
celles bénéficiant d’une autre couverture sociale (Cafat ou mutuelle). La mention le précisant est portée 
sur la carte ;

•  la Carte M est réservée aux personnes enceintes qui n’ont pas de couverture sociale. L’accès aux soins 
est réservé aux prescripteurs publics et à l’hospitalisation publique uniquement. Cette carte est délivrée 
sans condition de ressource.

En cas d’hospitalisation, les bénéficiaires de l’aide médicale règlent 10 % du forfait hébergement, sauf les 
personnes relevant de l’aide sociale aux personnes âgées et handicapées pour qui en sont également exonérées.

DÉFINITION 

Un Nouméen sur 9 couvert par l’Aide médicale Sud 
au 1er trimestre 2021
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Les bénéficiaires de l’Aide médicale Sud selon le type de l’aide médicale perçue
Source : DPASS 2021 & ISEE RP 2019 - Traitements © Compas

Evolution du nombre de bénéficiaires 
de l’Aide médicale Sud et de la taille 
moyenne des ménages des bénéficiaires
Source : DPASS 2015-2021 - Traitements © Compas

Nouméa 

Evolution du nombre de bénéficiaires 
de l’Aide médicale Sud selon leur âge

Source : DPASS 2015-2021 - Traitements © Compas

Nouméa

Le nombre de bénéficiaires de l’Aide médicale 
Sud a diminué de 670 personnes entre 2015 et 
le 1er trimestre 2021, soit de 6%. Dans le même 
temps, la taille moyenne des ménages est 
passée de 1,5 personnes aidées par ménage 
en 2015 à 1,6 en 2021.

Cette baisse est liée à une diminution du 
nombre de personnes de 18 ans et plus parmi 
les bénéficiaires, soit de 920 personnes (-11%). 
Le nombre de mineurs a augmenté de façon 
régulière jusqu’en 2020 pour diminuer de 140 
mineurs entre 2020 et le 1er trimestre 2021, 
soit de 4%.

Parmi, les 10610 bénéficiaires de l’Aide médicale Sud au 1er trimestre 2021, plus de la moitié se sont vus 
attribuer une carte B, soit 5 645 personnes, un peu moins d’1/3 une carte A (3 265). Près de 1 200 bénéfi-
cient de cette couverture avec une prise en charge de 100% en raison d’une ou plusieurs longues maladies.

Le nombre de bénéficiaires des cartes ALM et B avec mutuelle ont fortement progressé au contraire des 
autres types de bénéficiaires.

Un nombre de bénéficiaire de l’AMS en baisse de 6% 
depuis 2015
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Les secours exceptionnels et immédiats accordés
Source : DPASS  - Traitements © Compas

La nature des secours exceptionnels et immédiats accordés
Source : DPASS  - Traitements © Compas
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Aide employés de maison COVID 19
Aide employés de maison COVID19 commission

Frais d'agence
Imdemnité trousseau
Argent de poche SPE

SIE Urgence alimentaire
Aide transitoire personnes agées

Frais d'assurance
Alimentaire

Allocation de fin d'année
Vacances
Scolarité

Equipement
Insertion - Permis de conduire

Insertion - Frais médicaux
Insertion - Hôtel

Insertion - Garderie
Insertion - Contrat d'insertion

Branchement eau et électricité
Chauffe-eau

Dette de loyer
Bouteille de gaz

Caution
Forfait eau

Forfait électricité
Ouverture de compteur

Loyer
Consommation d'eau

Consommation d'électricité
Evasan

Rapatriement
Transport

En 2020, 13 743 secours exceptionnels et immédiats 
ont été accordés par la DPASS à un ménage nouméen 
contre 10 171 en 2018.

Leur nombre a ainsi progressé de 35% durant cet inter-
valle, c’est-à-dire de 3 572 aides. La nature des secours 
accordés a également évolué dans le même temps. Les 
aides au budget des ménages ont fortement  progressé 

(+49%, soit +1 990) ainsi que celles liées au transport 
(+36%, soit +625) et au soutien des dépenses liées au 
logement (+27%, soit +990). Parallèlement, les secours 
accordés pour le paiement de frais médicaux (-43%, 
soit -6 aides) et l’insertion professionnelle (-17%, soit 
-50) ont diminué.

Ainsi en 2020, 

- la majorité des aides accordées concerne le 
budget des ménages (44%) sous forme d’aide 
alimentaire;

- 1/3 des secours concernent le paiement de 
facteurs d’éléctricité et d’eau; 

- et 17% des frais de transport. 

Près de 13 740 secours exceptionnels et immédiats 
accordés en 2020
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L’inclusion numérique

La fracture numérique
En 2019, la France comptait 88% d’utilisateurs d’internet 
de 12 ans et plus, un chiffre qui ne cesse d’augmenter 
depuis une vingtaine d’années. 
Les plus âgés sont souvent pointés comme étant les 
premières « victimes » de la fracture numérique. En 
effet, les plus de 70 ans sont moins souvent internautes 
que les 18-24 ans, 60% contre 100%. Mais le nombre 
d’internautes de 70 ans et plus est en augmentation 
depuis quelques années. Concernant les taux d’équipe-
ment, pour le smartphone ou l’ordinateur, là aussi une 
augmentation progressive est à l’œuvre notamment 
pour le smartphone.

Le smartphone devance l’ordinateur pour accéder à 
internet

Le taux d’équipement d’ordinateur est en baisse pour 
les moins de 40 ans. L’ordinateur est moins mobile 
que le smartphone et ne permet pas une connectivité 
permanente, ce qui conduit à un déséquipement. Cela 
s’observe surtout pour les ménages les plus pauvres 
qui par un effet de substitution vont choisir de s’équiper 
d’un smartphone plutôt que d’un ordinateur et d’un 
smartphone.

Source : Isee RP 2004-2019 - Traitements et estimations © Compas
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Part des ménages ayant une connexion internet

27 085 ménages nouméens disposent en 2019 d’un accès internet, soit 
3/4 d’entre eux. Ils n’étaient qu’un tiers en 2004. 
Après avoir fortement augmenté entre 2004 et 2014, la progression du 
taux d’équipement des ménages ralentit entre 2014 et 2019. Le nombre 
de ménages connectés a progressé de 1 250 durant cet intervalle, soit 
de seulement 5%.

Nouméa reste cependant plus connectée que ses voisines.

De très fortes disparités spatiales existent en la matière, cet accès étant 
très fortement lié aux ressources financières des ménages. Ainsi en 2019 
seuls 22% des ménages résidant dans le quartier Montravel avait internet 
(110 ménages), 24% d’entre eux dans le quartier Numbo-Koumourou-
Tindu, 26% dans le quartier Ducos-Zone industrielle et moins de la moitié 
dans le quartier Vallée du Tir- Donimabo- Montagne coupée. 
A l’opposée, la quasi-totalité des ménages disposent d’internet dans le 
quartier Tina et plus de 9 ménages sur 10 résidant dans le sud-ouest de 
la commune (Orphelinat, Anse-Vata, Artillerie, Baie des Citrons, Motor 
Pool-Receiving, Val Plaisance)  ainsi que dans le quartier Ouémo. 
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Source : Isee RP 2019 - Traitements et estimations © Compas

Part des ménages ayant une connexion internet

Si le niveau d’équipement a connu une hausse très importante dans le quartier Nouville, d’autres territoires dans 
lesquels réside un nombre important de ménages à faibles ressources voient le nombre de ménages ayant accès 
à internet diminuer. Tel est le cas des quartiers Numbo-Koumourou-Tindu,  (-16%, soit -20 ménages), Ducos 
(-11%, soit - 40 ménages), Ducos-Zone industrielle (-22%, soit -30 ménages) et Kaméré (-14%, soit -60 ménages).
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emplois occupés 
sur le territoire des actifs travaillent 

dans une autre commune
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des 15 ans et plus ont un 
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Niveau de diplôme des 15 ans et plus non 
scolarisés entre 2004 et 2019
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

Niveau de formation des 15 ans et plus non 
scolarisés entre 2004 et 2019
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

Ecart à la moyenne calédonienne du 
poids des bas niveaux de formation 
(écarts en points)
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

Ecart à la moyenne calédonienne du 
poids des hauts niveaux de formation 
(écarts en points)

Le niveau de formation des Nouméens ne cesse de 
s’améliorer depuis 2004 : 
- La part des personnes âgées de 15 ans et plus 
titulaires d’un haut niveau de formation c’est-à-dire 
d’un diplôme supérieur à Bac +2 a ainsi progressé de 
5 points entre 2014 et 2019. Leur nombre a augmenté 
dans le même temps de 3 770 personnes (+28%).

- Parallèlement, la part de bas niveau de formation 
a diminué de 5 points pour concerner 30% des 
personnes âgées de 15 ans et plus non scolarisées, 
soit  23 050 personnes. Leur nombre a baissé de 
4  830 personnes durant cet intervalle. 
Cependant, cette diminution a porté essentiellement 
sur les personnes titulaires d’un certificat d’étude ou 
du brevet des collèges. Les personnes sans diplôme 
(12 500 personnes) qui représentent 54% des bas 
niveaux de formation en 2019 voient leur part rester 
stable autour de 16%. 

Si le poids des hauts niveaux de formation progresse 
plus rapidement que dans l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie, le poids des bas niveaux de formation 
diminue au contraire moins rapidement à Nouméa. 
L’écart à la moyenne s’accentue donc au profit de 
Nouméa pour les hauts niveaux de formation quand 
les différences s’atténuent avec la moyenne calédo-
nienne pour les bas niveaux de formation. 

Un niveau de formation qui progresse mais un nombre 
de bas niveau de formation qui baisse moins vite 
qu’en Nouvelle-Calédonie
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Part des 15 ans et plus non 
scolarisés ayant un bas
niveau de formation en 2019
Source : Isee, RP 2019
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Évolution de la part des bas niveaux de 
formation parmi la population de 15 ans 
et plus non scolarisée
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

Évolution de la part des hauts niveaux 
de formation parmi la population de 15 
ans et plus non scolarisée

Les bas niveau de formation se concentrent dans le 
nord-ouest de la commune. Près de 55% des personnes 
âgées de 15 ans et plus non scolarisées résidant dans 
les quartiers Ducos-Zone industrielle et Numbo- 
Koumourou- Tindu ont en effet au plus le brevet des 
collèges et près de la moitié d’entre dans les quartiers 
Ducos, Kaméré et Montravel. Ils ne sont que 14% dans 
le quartier Ouémo et 15% dans le quartier Baie des 

Citrons, 16% dans les quartiers Ans-Vata, Orphelinat 
et Val Plaisance. 

Les territoires comptant le plus de personnes peu ou 
pas diplômés sont également ceux qui concentrent les 
foyers à faibles ressources à l’exception du quartier 
Nouville.

Les différences entre hommes et femmes en matière de 
formation se sont fortement atténuées entre 2014 et 2019. 

Le poids des femmes ayant un haut niveau de formation 
est ainsi en 2019 comparable à celui des hommes, soit 
de 22,1% contre 22,6% pour les hommes (6 515 femmes 
pour 6 850 hommes). 

Cependant, les femmes restent en proportion plus 
nombreuses que les hommes, à avoir un bas niveau de 
formation, soit 29% d’entre elles, contre 31% des hommes. 
L’écart entre les sexe a malgré tout diminué de moitié entre 
2004 et 2019 pour atteindre 2 points en 2019.
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TABLEAU DÉTAILLÉ

Niveau de formation entre 2009 et 2019
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas
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2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019

40,2 35,0 31,0 13,2 16,8 22,6 37,1 33,4 29,1 15,4 17,6 22,1 +2 +0
49,9 44,9 38,0 4,5 5,6 10,1 49,1 44,7 38,0 4,9 5,4 8,4 +0 +2
48,7 42,1 38,4 5,3 7,3 10,9 43,1 41,1 37,3 4,7 7,6 8,6 +1 +2
47,3 41,9 32,6 4,4 5,8 10,1 47,1 42,1 33,7 4,3 5,7 8,4 -1 +2

48,8 43,1 36,7 4,8 6,3 10,4 46,2 42,8 36,6 4,7 6,3 8,5 +0 +2
43,5 38,5 33,6 10,0 12,3 17,0 40,7 37,5 32,6 11,1 12,7 15,7 +1 +1
45,0 40,8 34,8 9,3 11,1 16,0 42,4 38,8 33,9 10,3 11,8 14,7 +1 +1

57,9 50,3 44,9 5,9 7,7 9,3 54,9 48,1 43,7 7,1 8,5 9,7 +1 -0

Femmes Hommes

Poids des bas niveaux de 
formation en %

Poids des hauts niveaux de 
formation en %

Poids des bas niveaux de 
formation en %

Poids des hauts niveaux de 
formation en %

Niveau de formation par sexe entre 2009 et 2019
Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

L’écart de niveau de formation entre hommes et 
femmes est très variable d’un quartier à l’autre de 
la commune. 

- Le poids des femmes ayant un bas niveau de 
formation est ainsi de 11 points supérieur à celui des 
hommes dans le quartier Logicoop (46% des femmes 
contre 35% des hommes). A l’inverse, les femmes 
résidant dans les quartiers Nouville et Numbo-Kou-
mourou-Tindu ont beaucoup moins fréquemment 
que les hommes un bas niveau de formation, soit 
un écart de respectivement 8 et 9 points en faveur 

des femmes.

- Les hommes résidant dans les quartiers Baie des 
Citrons et Ouémo titulaires d’un diplôme supérieur à 
Bac +2 sont de même plus nombreux en proportion 
que les femmes, soit un écart de 7 et 9 points au 
profit des hommes.
Cet écart est de 4 points en faveur des femmes dans 
les quartiers Vallée du tir, Doniambo- Montagne 
coupée et Haut-Magenta.
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Bas niveaux de formation : Sont considérées comme de bas niveaux de formation les personnes de 15 ans et plus non 
scolarisées, n’ayant aucun diplôme, ou ayant un Certificat d’études primaires, un Bepc ou un brevet des collèges. La 
population scolarisée est exclue.

Hauts niveaux de formation : Sont considérées comme de hauts niveaux de formation les personnes de 15 ans et plus 
non scolarisées, de niveau bac + 3 et plus. La population scolarisée est exclue.

DÉFINITIONS 

Niveau de formation des 25-39 ans au RP 2019
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Évolution du niveau de formation de la 
population âgée de 25-39 ans depuis 
2004

Etudier le niveau de formation des personnes âgées de 25-39 ans permet de neutraliser l’effet d’âge qui existe 
lorsque l’on s’intéresse à l’ensemble de la population de 15 ans et plus non scolarisée. Elle permet d’approcher 
le niveau de formation des jeunes actifs sur le territoire.

Le poids des bas niveaux de formation dans la population des 25-39 ans est proche de celui observé chez 
les 15 ans et plus, 15% des 25-39 ans contre 16% des 15 ans et plus ayant au mieux le brevet des collèges.

La part des hauts niveaux de formation s’élève au contraire à 31% chez les 25-39 ans quand 22% de l’ensemble 
des 15% et plus est titulaire d’un diplôme supérieur à Bac +2.

Source : Isee, RP 2004-2019 - Traitements © Compas

L’écart entre le poids des haut niveaux de formation 
à Nouméa et celui enregistré dans l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie a doublé entre 2004 et 2019, 
passant de 6 points à 13 points chez les 25-39 ans.
Cet écart se réduit au contraire pour les bas niveaux 
de formation, passant de 12 points à 8 points au fur 
et à mesure qu’ils perdent de l’importance dans la 
population.

Le poids des 25-39 ans ayant un haut niveau de 
formation a augmenté 2 fois plus vite qu’en Nouvelle-
Calédonie entre 2004 et 2019
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Bas niveaux de formation : Sont considérées comme de bas niveaux de formation les personnes de 15 ans et plus non 
scolarisées, n’ayant aucun diplôme, ou ayant un Certificat d’études primaires, un Bepc ou un brevet des collèges. La 
population scolarisée est exclue.

Hauts niveaux de formation : Sont considérées comme de hauts niveaux de formation les personnes de 15 ans et plus 
non scolarisées, de niveau bac + 3 et plus. La population scolarisée est exclue.
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U Activités extra-territoriales

S Autres activités de services

R Arts, spectacles et activités récréatives

Q Santé humaine et action sociale

P Enseignement

O Administration publique

N Activités de services administratifs et de soutien

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques

L Activités immobilières

K Activités financières et d'assurance

J Information et communication

I Hébergement et restauration

H Transports et entreposage

G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

F Construction

E Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion…

D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et…

C Industrie manufacturière

B Industries extractives

A Agriculture, sylviculture et pêche

Nb d'établissements (RIDET 2020) Nb de Salariés (IDCNC Etude Prospective Emploi Formation 2019)

Nombre d’établissements et de salariés selon le secteur d’activité
Source : RIDET 24 Novembre 2020 & IDCNC Etude Prospective Emploi Formation 2019 - 
Traitements © Compas

29 073 établissements sont recensés par le Registre 
d’Identification des Entreprises et Établissements (RIDET) 
à Nouméa fin Novembre 2020, 21 610 lorsque l’on exclut 
les établissements relevant en effet du secteur «activités 
immobilières». En effet, parmi elles sont comptabilisées 
les structures d’administration d’immeubles et autres 
biens immobiliers. Cette activité est essentiellement 
exercée par des sociétés civiles (SCI ou autres), et dans 
une moindre mesure par des syndicats de copropriété. 
Si ces unités sont bien des entreprises au sens juridique 
du terme, elles ne le sont pas nécessairement d’un point 
de vue strictement économique.

Un établissement nouméen sur cinq appartient au secteur 
des «autres activités de services», un sur six du secteur 
de la «construction» et 1 sur 9 du secteur du «commerce, 
réparation d’automobiles et motocycles».

Le secteur «administration publique» est cependant 
la plus pourvoyeuse d’emplois avant le secteur du 
«commerce, réparation d’automobile et motocyles» 
suivi à part égale des secteurs de la «construction», 
de «l’industrie manufacturière» et de «l’information et 
communication» comme nous l’indique l’étude Pros-
pective Emploi Formation réalisée en 2019  par l’IDCNC.

Le nombre d’établissements actifs des secteurs du 
«commerce restauration d’automobile et motocycles» 
de la «construction» et des «transports et de l’entre-
posage»  et de «l’industrie manufacturière» a diminué 
entre décembre 2016 et fin novembre 2020. 

Au contraire les établissements du secteur «Information 
et communication» ainsi que de «production et distri-
bution d’énergie et d’eau» ont connu une croissance 
plus rapide que les autres.

L’établissement est une unité de production géo-
graphiquement individualisée, mais juridiquement 
dépendante de l’unité légale. Il produit des biens ou 
des services : ce peut être une usine, une boulangerie, 
un magasin de vêtements, un des hôtels d’une chaîne 
hôtelière, la « boutique » d’un réparateur de matériel 
informatique...

L’établissement, unité de production, constitue le 
niveau le mieux adapté à une approche géographique 
de l’économie.

DÉFINITIONS 

L’administration publique et le secteur du commerce, 
réparation d’automobiles et motocyles : premiers 
employeurs à Nouméa en novembre 2020
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La taille des entreprises implantées dans la 
commune 
Source : RIDET 24 Novembre 2020  - Traitements © 
Compas

Poids des entreprises sans salarié 
en Novembre 2020
Source : RIDET 24 Novembre 2020  - Traitements 
© Compas

Evolution du poids des entreprises sans salarié en Novembre 2020

Source : RIDET mars 2000- 24 Novembre 2020  - Traitements © Compas

Comme en métropole, les entreprises nouéennes sont 
pour la majorité d’entre elles de très petites entreprises, 
près de 9 entreprises sur 10 n’ayant pas de salarié fin 
Novembre 2020, soit 24 696 d’entre elles.

Leur part est un peu moins importante que dans le reste du 
Grand Nouméa hors Nouméa ou de l’ensemble de la Nou-
velle-Calédonie mais les différences sont peu marquées.

Le poids des entreprises sans salarié ne cesse d’augmenter depuis le début des années 
2000. Celui-ci est passé de 79% en mars 2000 à 88% fin novembre 2020, soit une progres-
sion de 9 points en 10 ans.

Une prédominance des entreprises sans salarié qui 
se renforce depuis le début des années 2000
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Moyen de transport de la population 
vivant hors communauté

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas
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Source : Isee, RP 2019- Traitements © Compas

Les mobilités professionnelles journalières en 2019

En 2019, 43 620 Nouméens ont un emploi. 5 670 d’entre eux sortent quotidiennement du territoire 
pour aller travailler (13% des actifs résidents de la commune). La majorité des actifs résidents 
sont ainsi sédentaires (37 950, soit 87% d’entre eux).

8 Nouméens en emploi travaillant hors de la commune sur 10 occupent un emploi situé dans 
l’intercommunalité. 45% d’entre eux travaillent à Dumbéa.

Comme dans la plupart des territoires, la voiture est le 
mode de déplacement domicile/travail le plus utilisé. Or, 
l’acquisition du permis est souvent difficile pour les jeunes 
issus de ménages en situation de difficultés sociale et 
économiques. Le acteurs en charge duver les freins à 
l’emploi doivent pouvoir accompagner ces jeunes dans 
l’acquisition du permis (aide financière ciblée, mise en 
place de contreparties par du temps bénévole, ...).

Le fait de travailler ou non sur sa commune de résidence 
influe nécessairement sur le mode de transport utilisé 
pour rejoindre son emploi. D’autant plus si l’on réside 
au cœur d’une ville centre (proximité de l’emploi, réseau 
de transport en commun…). 

En 2019 à Nouméa, deux-tiers des habitants utilisent 
le plus souvent une automobile pour se déplacer. Cette  
part augmente avec l’âge jusqu’à se stabiliser autour de  
3/4 des habitants à partir de 35 ans. 

Les plus jeunes utilisent plus souvent les transports en 
commun, soit 30% des 20-24 ans contre près de 11% 
des habitants à partir de 30 ans. 

Près de 9 Nouméens en emploi sur 10 travaillent 
dans la commune en 2019
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Source : Isee RP 2019- Traitements © Compas

Les actifs occupés travaillant hors de la commune

143 15%
99 11%
37 11%
50 11%
39 11%
36 18%
78 12%
54 10%
49 8%
23 11%
194 12%
25 8%
64 10%
68 8%
159 21%
26 8%
27 13%
45 12%
63 16%
84 16%
108 16%
159 16%
109 11%
77 12%
164 13%
69 18%
101 12%
110 12%
259 12%
63 9%
40 9%

La part d’actifs en emploi travaillant hors de Nouméa varie 
du simple au double d’un quartier à l’autre de la commune, 
soit de 9% dans le quartier Haut-Magenta (90) à 18% dans 
les quartiers Normandie et Septième kilomètre.

Les hommes résidant dans les quartiers Numbo-Kou-
mourou- Tindu et 7 ème kilomètre et les femmes habitant 
dans les quartiers Ducos-Zone industrielle et Normandie 
sont les moins sédentaires.

La population active au sens du recensement de la population (retenu ici) comprend les personnes qui déclarent : 
- exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; 
- aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; 
- être apprenti, stagiaire rémunéré ; 
- être chômeur à la recherche d’un emploi ou exerçant une activité réduite ; 
- être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ; 
- être militaire du contingent (tant que cette situation existait).

Actifs occupés : Population active ayant un emploi (ou actifs ayant un emploi). Au sens du recensement, la population 
active ayant un emploi (ou les actifs ayant un emploi) comprend les personnes qui déclarent être dans une des si-
tuations suivantes : - exercer une profession (salariée ou non), même à temps partiel ; - aider une personne dans son 
travail (même sans rémunération) ; - être apprenti, stagiaire rémunéré ; - être chômeur tout en exerçant une activité 
réduite ; - être étudiant ou retraité tout en occupant un emploi.

DÉFINITIONS 
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Un Nouméen de 15-64 ans sur 10 se déclare en 
recherche d’emploi en 2019

ChômeursChômeurs

Les actifs résidant dans la commune Situation des actifs face à l’emploi

Actifs en 
emploi

90%

Chômeurs
10%

Actifs de 15 ans et 
plus sur Nouméa

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Part des 15-64 ans actifs
 en 2019 (%)
Source : Isee, RP 2019
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Près de 48 430 Nouméens se déclarent en activité au recen-
sement 2019, c’est-à-dire en emploi ou en recherche d’emploi 
qu’ils soient ou non inscrits à la DEFE. 
Parmi eux, 43 620, soit près de 9 sur 10 sont actifs occupés. 
4 810  Nouméens sont sans emploi.

63% des Nouméens de 15-64 ans déclarent actifs. Des situa-
tions extrêmement contrastées existent au sein de la commune :
- Les habitants du quartier Numbo-Koumourou-Tindu semblent 
les plus éloignés de l’emploi : seuls un tiers d’entre eux se 
déclarent actifs.
- A l’inverse, près des 3/4 des 15-64 ans résidant dans le 
Quartier Latin travaillent ou sont en recherche d’emploi.
- Le quartier Nouville dans lequel est situé le campus univer-
sitaire compte également près de 70% d’actifs. Ce résultat 
s’explique probablement par un nombre important d’étudiants 
occupant un emploi parmi les actifs de ce territoire.

DEFE : la Direction de l’Economie, de la Formation et 
de l’Emploi de la province Sud (DEFE) est en charge : 

- du placement des demandeurs d’emploi, recru-
tement, de la formation insertion des publics en 
diffi culté,  de leur accompagnement, de la prévention, 
l’information et la médiation en matière d’emploi

- et du développement économique et du soutien 
aux investissements des entreprises et à la création 
d’emplois, de la mise en oeuvre de la politique pro-
vinciale de développement économique (artisanat, 
industrie, tourisme, services...)

DÉFINITIONS 
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Un taux d’activité plus faible chez les femmes mais 
des écarts entre sexe qui se réduisent depuis 2009 
chez les plus jeunes

LES ACTEU
RS ÉCO

N
O

M
IQ

U
ES

Source : Isee, RP 2009-2019- Traitements © Compas

Les différences entre sexe en matière d’activité augmen-
tent avec l’âge et sont donc moins prononcées chez les 
jeunes générations. 

En 2019, 35% des femmes les plus jeunes (âgés de moins 
de 25 ans) sont actives contre 37% des hommes de leurs 
âges. 

Le taux d’activité des femmes âgées de 25 à 54 ans s’élève 
à 87%. Il est inférieur de 5 points à celui des hommes. 

L’écart des taux d’activité des femmes et des hommes 
atteint 11 points chez les actifs âgés de 55 à 64 ans (25% 
contre 36%).

Si les différences de niveau d’activité entre sexe s’amenui-
sent avec le temps pour les Nouméens de moins de 55 
ans, celles-ci restent au contraire stables entre 2009 et 
2014 pour les 55-64 ans.

Taux d’activité selon l’âge
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Taux d’activité selon l’âge
Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

Taux d’activité selon l’âge et le sexe
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Evolution du taux d’activité entre 2014 
et 2019

Parmi les 48 430 actifs nouméens, 4 790 sont âgés de 
moins de 25 ans, 37 100 de 25 à 54 ans et 6 550 de 55 
ans et plus.
Près de 9 personnes sur 10 étaient en activité parmi les 
25-54 ans contre 36% des moins de 25 ans et 30% des 
55 ans et plus.
 Il est ainsi à noter que le taux d’activité des jeunes est 
plus élevé que celui des actifs de 55 ans et plus. Ce 
résultat s’explique par la faible part d’actifs aux âges 

les plus élevés. A titre de comparaison, un peu plus de 
la moitié des 55 ans et plus étaient en activité dans la 
France hexagonale  au recensement 2018. Ce taux reste 
cependant plus élevé que dans le reste de l’intercommu-
nalité, l’ensemble de la province Sud et la Nouvelle-Ca-
lédonie. Il a en outre progressé de 6 points entre 2009 
et 2019, soit 2 fois plus que les 25-54 ans. 
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Situation des habitants de 15 ans et plus face à l’emploi

Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

Numbo-Koumourou-Tindu présente la particu-
larité de compter deux fois plus d’inactifs de 65 
ans et plus que d’actifs de 15-64 ans. Il est le 
seul territoire où le nombre d’inactifs de 65 ans 
est supérieur à celui des actifs de 15-64 ans.

Nouméa compte 48 430 actifs de 15-64 ans 
pour 28 160 inactifs de 65 ans et plus, soit 1,7 
actifs pour 1 inactif. Ce ratio s’élève à 2,7 dans 
le Quartier Latin mais et de 1,2 dans le quartier 
Magenta,1,3 dans le quartier Rivière salée et 1,4 
dans le quartier Motor Pool-Réceiving.
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Les PCS des habitants de 15 ans ou 
plus : évolution et écart à la moyenne 
calédonienne
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Sur-représentationSous-représentation

Evolution globale du nombre de 15 
ans et plus entre 2014 &  : -3,7%

Le nombre d’actifs a diminué à Nouméa de 8 % entre 2014 
et 2019 (- 3  640 actifs) dans un contexte régional à la 
stabilité. Leur nombre a baissé dans le même temps de 
3% au Mont-Dore mais a progressé de 14% à Dumbéa 
et de 22% à Païta. Cette dynamique s’observe pour l’en-
semble des professions et catégories sociales mais est 
plus forte pour les employés (-18%, soit -2 560) et les 
ouvriers (-8%, soit -690).

La part de cadres et professions intellectuelles supé-
rieures et intermédiaires ne cesse pour autant de pro-
gresser  pour atteindre 44% des actifs en emploi en 2019 
à Nouméa. Elle reste en 2019 très au-dessus de celles 
des autres territoires. Mont-Dore a connu cependant une 
augmentation plus rapide de cette part, soit de 4 points 
entre 2014 et 2019 contre + 2,9 points à Nouméa et +1,5 
points à Dumbéa.

Répartition des actifs occupés de 15 
ans ou plus par sexe et PCS
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Nouméa se distingue des autres communes du Grand 
Nouméa par une sur représentation des cadres et profes-
sion intellectuelles supérieures ou intermédiaires parmi 
ses actifs en emploi. La commune compte a contrario 
moins d’employés et d’ouvriers. 

En 2019, Nouméa compte 0,3% d’agriculteurs (110 actifs), 
12% d’artisans commerçants et chefs d’entreprise (5 220), 
44% de cadres et professions intellectuelles supérieures 

et intermédiaires (19 350), un quart d’employés (11 330) 
et 17% d’ouvriers (7 480).

On note une sur représentation des employés et des pro-
fessions intermédiaires parmi les femmes. Les hommes 
sont a contrario plus souvent que les femmes ouvriers. 
Ces différences entre sexe s’observent également ailleurs 
en Nouvelle-Calédonie et dans la très grande majorité des 
communes françaises.

Répartition des actifs de 15 ans ou plus 
par sexe et PCS

Répartition des actifs occupés de 15 
ans ou plus par PCS

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Source : Isee, RP 2014- 2019 - Traitements © Compas
Source : Isee, RP 2009- 2019 - Traitements © Compas

Une prédominance marquée des cadres et professions 
intellectuelles supérieures et intermédiaires à 
Nouméa

PCS : Positions et Catégories Sociales
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CARTOGRAPHIE

Part des cadres et professions
intellectuelles supérieures
parmi les actifs occupés en 2019 (%)
Source : Isee, RP 2019

moyenne communale : 25%
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Les cadres et professions intellectuelles supérieures et intermédiaires se 
concentrent plus particulièrement dans le sud de la commune à l’exception 
des quartiers Motor-Pool-Receiving, Trianon et Faubourg-Blanchot.

42% des actifs en emploi appartiennent à ces Professions et Catégpries 
Sociales (PCS) dans les quartiers Orphelinat et Ouémo contre moins de 10% 
dans la plupart des quartiers du nord-ouest et dans le centre-sud de Nouméa.
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Les actifs de 15 ans ou plus par PCS et lieu d’habitation
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Les quartiers Magenta et  Vallée des colons connaissent 
une importante baisse du nombre d’actifs en emploi tant 
de cadres et professions intellectuelles supérieures et 
intermédiaires que d’employés et ouvriers. 

A l’inverse, les quartiers Vallée du Génie-Centre Ville et 
Montravel voient leur nombre progresser rapidement et 
plus particulièrement celui des cadres et professions 
intellectuelles supérieures et intermédiaires. 

Le quartier Loggiccop se distingue par une hausse de 
570 personnes, soit de 171% du nombre d’employés et 
ouvriers parmi ses actifs occupés entre 2014 et 2019. 
Cette hausse n’est que de 16% (30 actifs occupés) pour 
les cadres et professions intellectuelles supérieures et 
intermédiaires.
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Répartition des actifs en emploi de 15 
ans et plus selon le temps de travail
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Évolution des actifs en emploi à temps 
partiel
Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

12% des salariés âgés de 15 à 64 ans occupent un emploi 
à temps partiel à Nouméa. Près de 10% sont dans ce 
cas dans le reste de l’intercommunalité.

Le recours au temps partiel varie fortement selon le 
sexe  : 16% des femmes contre 8% des hommes, soit 
respectivement 3 460 femmes pour 1 680 hommes.

Le nombre de salariés de Nouméa occupant un emploi 
à temps partiel augmente depuis une dizaine d’années. 
Il est passé de 3 320 à 5 140 (+55%).

Leur proportion parmi l’ensemble des salariés a 
progressé de 4,3 points et atteint 12% en 2019. Cette 
hausse a été de 2,4 points dans le Grand Nouméa 
hors Nouméa et de 5,2 points dans l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie. Les actifs en emploi de façon 

intermittente ou saisonnière
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

6% des salariés âgés de 15 à 64 ans occupent par ailleurs 
un emploi de façon intermittente ou saisonnière peu ou 
prou comme au Mont-Dore et à Dumbéa. 

En comparaison, 9% des Calédoniens en emploi travaillent 
de façon intermittente ou saisonnière.

Près d’un salarié nouméen sur 8 travaille à temps 
partiel en 2019
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Les femmes actives et celles travaillant à temps partiel

Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Les quartiers Nouville et Numbo-Koumou-
rou- Tindu présentent la particularité de 
compter tout à la fois le moins d’actifs parmi 
les femmes de 25-54 ans ( respectivement 
26% et 42%) et le plus de femmes salariées 
de 15 ans et plus à temps partiel (respec-
tivement 34% et 32%). 

Inversement les femmes de 25-54 ans 
résidant dans les quartiers Orphelinat et 
Ouémo sont plus actives qu’ailleurs dans 
la commune (près d’un tiers) et moins fré-

quemment salariées à temps partiel (res-
pectivement 8% et 11%).

Les problématiques sociales que révèlent 
ces taux sont probablement très différentes 
d’un territoire à l’autre, le quartier Nouville 
comptant une part importante d’étudiants et 
parmi eux, d’étudiants occupant un emploi 
au contraire des femmes habitant dans le 
quartier Numbo-Koumourou-Tindu. 
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Part des actifs en emploi de 15 ans et 
plus en contrat précaire
Source : Isee, RP 2019 - Traitements © Compas

Évolution des actifs en emploi de 15 ans 
et plus en contrat précaire selon le sexe
Source : Isee, RP 2009-2019 - Traitements © Compas

En 2019, le nombre de salariés en contrat précaire s’élève 
à plus de 8 380, soit 19% des salariés nouméens de 
15 ans et plus. Cette proportion est proche de ceux de 
Dumbéa et Mont-Dore mais est nettement supérieure à 
la moyenne calédonienne. Ce résultat ne doit pas s’in-
terpréter comme l’existence d’une plus grande précarité 
de l’emploi dans la province Sud, la part de personnes en 
recherche d’emploi étant de 15% en Nouvelle-Calédonie 
contre 11% dans la province Sud  et 10% à Nouméa.

Les femmes sont plus fréquemment employées en contrat 
précaire que les hommes, soit 21% d’entre elles contre 
18% des hommes. 

Leur part a progressé de 5 points entre 2014 et 2019, soit 
une hausse de 1 point inférieure à celui des hommes.

Elle était restée stable entre 2009 et 2014 quand elle 
diminuait de 2 points chez les hommes. Ces évolutions 
laissent à penser que le poids des salariés précaires est 
moins sensible à la conjoncture économique pour les 
femmes que les hommes.

La précarité de l’emploi a fortement augmenté 
depuis 2009 à Nouméa
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Source : Isee, RP 2014-2019 - Traitements © Compas

Évolution des actifs en emploi de 15 ans et plus en contrat précaire

Le nombre de salariés précaires a augmenté de 
1 770 personnes entre 2014 et 2019 à Nouméa 
,soit de 27%. Cette hausse est comparable à celle 
observée au Mont-Dore et dans l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie mais est au contraire moins 
prononcée qu’à Dumbéa et Païta. 

La précarité de l’emploi a particulièrement augmenté 
dans les quartiers Orphelinat (+ 118%, soit +90 
salariés précaires) et 7ème kilomètre (+112%, soit 
+230 salariés précaires).
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Rémunérations des salariés en équivalent temps plein  , 
hors salariés ayant plusieurs lieux de travail, hors NSP/
NRP et hors temps partiels en 2019

Source :  IDCNC etude Prospective Emploi Formation 2019 - Traitements © 
Compas

Les rémunérations salariales sont globalement plus 
élevées à Nouméa que dans les autres communes de 
l’intercommunalité ou dans le reste de la Nouvelle-
Calédonie.

Un quart des salariés  perçoivent moins de 200 000 
F. CFP en équivalent temps plein en 2019 (2 570 
salariées) contre 42% à Dumbéa, 39% au Mont-Dore 
et 37% dans le reste de la Nouvelle-Calédonie.

Un salarié sur 5 ont un niveau de rémunérations de 
400 000 F. CFP (2 030 salariés) contre un sur neuf au 
Mont-Dore et un sur huit à Dumbéa et la Nouvelle-
Calédonie hors Nouméa.

Le niveau de rémunération des salariés en 2019
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Évolution du nombre de demandeurs 
d’emploi 
Source : DEFE 2010-2020- Traitements © Compas

Indice de chômage estimé
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Depuis 2010, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits 
à la DEFE oscille. Une tendance à la baisse s’observe 
depuis 2014, soit de 12% (-290 demandeurs d’emploi).

Depuis 2010, ce nombre a diminué de près de 400 de-
mandeurs d’emploi, soit de 16%.

Leur nombre atteint ainsi 2 156 personnes en 2020.

Source : DEFE 2020- Traitements © Compas

Profil des DEFM en 2020
Source : DEFE 2020- Traitements © Compas

Avec près de 2 160 demandeurs d’emploi recensés en 
2020 à Nouméa, on estime le taux de chômage à 4,5%, 
soit un niveau proche de celui observé dans les autres 
communes de l’intercommunalité. 

En comparaison, en 2019, 10% des actifs recensés se 
déclaraient en recherche d’emploi. 

La baisse du nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à la DEFE a été plus particulièrement 
sensible pour les femmes et les demandeurs 
âgés de plus de 26 ans ainsi que les personnes 
sans diplôme.

Il s’agirait de déterminer si les évolutions consta-
tées correspond à une amélioration de l’inser-
tion de ces publics, les plus éloignés du travail 
(femmes et sans diplôme) ou au contraire une 
moindre connaissance de ce publics par la DEFE  
du fait de leur retrait du marché du travail.

Demandeurs d’emploi : Toute personne faisant la 
démarche de s’inscrire auprès de la province Sud est 
comptabilisé par la DEFE comme demandeurs d’emploi, 
que cette personne soit déjà en emploi ou non. 

DÉFINITIONS 

Près de 2 160 demandeurs d’emploi comptabilisés 
par la DEFE en 2020

Nombre moyen Part relative
Part parmi les 

actifs au RP 
2019

En Volume En %

Ensemble des DEFM 2 156          100% 4% -291 -12%

Hommes 1 065          49% 4% -108 -9%

Femmes 1 113          52% 5% -160 -13%0 #DIV/0! +0 #DIV/0!

26 ans et moins 525             24% 11% -46 -8%

Plus de 26 ans 1 631          76% 4% -245 -13%0 +0 #DIV/0!
Bac +3 et plus 182             8% 1% +3 +2%
Bac +2 185             9% 2% +13 +8%
Bac 524             24% 3% -40 -7%
CAP/BEP 759             35% 6% +61 +9%

Sans diplôme 582             27% 3% -253 -30%

Source: DEFE
part pour 100 15 ans et plus non scolarisés

Evolution 2014-2020

2020

DEFM

* DEFM: Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois
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Qui est le plus concerné par l’évolution du chômage ?

Évolution du nombre de demandeurs 
d’emploi en fin de mois selon le sexe

Le nombre de femmes demandeuses 
d’emploi  inscrites à la DEFE a progressé 
entre 2019 et 2020 quand il continue de 
baisser chez les hommes. 

Nouméa compte 1 070 hommes deman-
deurs d’emploi inscrit à la DEFE en 2020 
contre 1 110 femmes.
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Source : DEFE 2010-2020- Traitements © Compas

Évolution du nombre de demandeurs 
d’emploi en fin de mois selon l’âge
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Évolution du nombre de demandeurs 
d’emploi en fin de mois selon le niveau 
de qualification
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Source : DEFE 2010-2020- Traitements © Compas

La baisse du nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits à la DEFE concerne tous 
les âges mais est plus prononcée chez les 
26 ans et plus.

Une tendance inverse se retrouve dans le 
reste de l’intercommunalité. Les augmen-
tations constatées sont plus importantes 
chez les demandeurs les plus âgés de ces 
territoires.  

Nouméa voit le nombre de demandeurs 
d’emploi sans diplôme diminue au même 
rythme que dans le reste de l’intercommu-
nalité entre 2014 et 2020, soit de près de 
30% (-250 demandeurs d’emploi).

Le nombre des autres types de demandeurs 
progresse dans le même temps à Nouméa 
comme ailleurs dans le Grand Nouméa. La 
hausse constatée est cependant beaucoup 
plus modeste que dans le reste de l’in-
tercommunalité, soit de 5% (+20 deman-
deurs d’emploi) pour les hauts niveaux 
de formation contre +52% dans le Grand 
Nouméa hors Nouméa.
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Evolution du nombre de bénéficiaires de 
l’indemnité chômage

1 500
1 643

1 788
2 027 2 097

2 297 2283 2 179 2 183 2 264

601 640 665
850 835

952 915 893 888 951

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de DEFM indemnisés au moins un mois dans l'année

Nombre moyen mensuel de DEFM indemnisés

Source : CAFAT 2011-2020 - Traitements © Compas

2 264 demandeurs d’emploi inscrits dans 
l’année à la DEFE ont été indemnisés au 
mois une fois dans l’année, soit près de 950 
demandeurs d’emploi en moyenne par mois.

Ils représentent près de 44% des DEFM 
comptabilisés par la DEFE en 2020 contre 
la moitié à Dumbéa et 2/3 à Mont-Dore.

Notons enfin que le nombre de demandeurs 
d’emploi indemnisés a progressé de 51% 
depuis 2011, passant de 1 500 en 2011 à 
2 264 en 2020.

Un nombre de demandeurs d’emploi indemnisés 
qui augmente depuis 2011
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 A 
Actifs : La population active regroupe les actifs ayant 
un emploi et les chômeurs. Ne font pas partie de la 
population active les personnes qui, bien que s’étant 
déclarées au chômage, précisent qu’elles ne recherchent 
pas d’emploi.

Actifs occupés : Population active ayant un emploi (ou 
actifs ayant un emploi). Au sens du recensement, la 
population active ayant un emploi (ou les actifs ayant un 
emploi) comprend les personnes qui déclarent être dans 
une des situations suivantes : - exercer une profession 
(salariée ou non), même à temps partiel ; - aider une 
personne dans son travail (même sans rémunération) ; - 
être apprenti, stagiaire rémunéré ; - être chômeur tout en 
exerçant une activité réduite ; - être étudiant ou retraité 
tout en occupant un emploi.

 B 
Bas niveaux de formation : Sont considérées comme de 
bas niveaux de formation les personnes de 15 ans et 
plus non scolarisées, n’ayant aucun diplôme, ou ayant 
un Certificat d’études primaires, un Bepc ou un brevet 
des collèges. La population scolarisée est exclue.

 C 
Chômeurs : Il existe deux définitions du chômage. La 
première est celle de l’Insee/Isee, qui utilise les normes 
du Bureau international du travail. Un chômeur est une 
personne âgée de plus de 15 ans, qui n’a pas travaillé la 
semaine de référence de l’enquête (même une heure),se 
trouve disponible dans les 15 jours et recherche active-
ment un emploi. La seconde est celle du ministère de 
l’emploi : elle comptabilise les demandeurs d’emploi 
enregistrés par la DEFE dans différentes catégories. Il 
s’agit donc d’une définition administrative.

Contrats précaires : Sont considérés comme contrats 
précaires les contrats à durée déterminée, les contrats 
d’intérim, les emplois aidés, les apprentis et les stagiaires 
rémunérés. La part des salariés en contrats précaires 
donne une indication de la stabilité d’accès à l’emploi 
de la population salariée résidant sur le territoire.

  D 
Déciles : Si l’on ordonne une distribution de salaires, de 
revenus, de patrimoine, de niveaux de vie…, les déciles 
(au nombre de 9 : de D1 à D9) sont les valeurs qui la 
partagent en 10 sous-populations d’effectifs égaux. Le 
1er décile (resp. 9e décile) est le seuil en dessous (resp. 
au-dessus) duquel se situent les 10% des ménages (ou 

personnes) ayant le plus faible (resp. haut) salaire, revenu, 
patrimoine, niveau de vie…

 E 
L’écart interdécile est la différence entre le neuvième 
et le premier décile, le plus souvent exprimée en euros 
par mois. Le neuvième décile est le revenu le plus faible 
des 10% les plus aisés, le premier décile est le revenu le 
plus élevé des 10% les plus pauvres.

Emplois stables : Nous considérons en emploi stable 
les salariés à temps complet et sans limitation de durée 
(CDI ou fonction publique).

 F 
Une famille monoparentale est constituée d’un adulte 
isolé ayant la charge d’un ou plusieurs enfant(s). L’adulte 
est dans 90% des cas la mère. Par « enfant » on entend 
les personnes à charge âgées de moins de 25 ans. On 
ne considère que les enfants célibataires. 

Une famille nombreuse est une famille comprenant au 
moins trois enfants de moins de 25 ans.

 H 
Hauts niveaux de formation : Sont considérées comme 
de hauts niveaux de formation les personnes de 15 ans 
et plus non scolarisées, de niveau bac + 2 et plus. La 
population scolarisée est exclue.

 I 

L’indice de vieillissement des générations âgées rapporte 
la population âgée de 60 à 74 ans à la population âgée 
de 75 ans et plus. Cet indicateur permet d’appréhender, 
sans réaliser de projections de populations, l’évolution 
programmée de la population âgée et ainsi le vieillisse-
ment à venir de la population. En effet, le rapport entre ces 
deux générations donne une idée du remplacement des 
générations pour la décennie suivante. Plus ce rapport 
est élevé, plus la génération des 60-74 ans est impor-
tante par rapport à la génération des 75 ans et plus, et 
plus la population des personnes âgées est susceptible 
d’augmenter dans la décennie à venir. Et inversement, 
plus ce rapport est faible, plus la population des 75 ans 
et plus est susceptible de diminuer dans la décennie 
à venir. Cet indicateur est surtout significatif pour les 
comparaisons entre territoires. En effet, il ne prend pas 
en compte les taux de mortalité (l’intégralité de la gé-
nération des 60-74 ans n’atteindra pas l’âge de 75 ans 
et plus), ni les migrations susceptibles d’intervenir sur 
la décennie. Il doit être considéré avant d’autant plus 
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de précautions si le territoire comprend des structures 
d’accueil des personnes âgées.

Iris signifie « Ilots regroupés pour l’information sta-
tistique ». C’est la plus petite division territoriale sta-
tistique définie par l’Insee/Isee. Un quartier résidentiel 
regroupe toujours environ 2 000 habitants. En ville, un 
quartier correspond à peu près à l’idée la plus commune 
du « quartier ». Il peut être de superficie très différente 
selon la densité de population.

 L 
Les logements du secteur social selon l’Insee/Isee, sont :

- les logement appartenant à des organismes HLM 
(Habitation à loyer modéré) ou à d’autres bailleurs de 
logements sociaux (par exemple, logements détenus 
par les sociétés immobilières d’économie mixte - SEM) 
et qui sont soumis à la législation HLM pour la fixation 
de leur loyer ;

- les logements en dehors du champ des organismes 
de HLM mais pratiquant un loyer HLM. Remarque : Les 
logements-foyers, les résidences pour personnes âgées 
ou handicapées ne font partie des logements du secteur 
social.

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant 
dans l’un des cas suivants : - proposé à la vente, à la 
location ; - déjà attribué à un acheteur ou un locataire 
et en attente d’occupation; - en attente de règlement de 
succession ; - conservé par un employeur pour un usage 
futur au profit d’un de ses employés ; - gardé vacant et 
sans affectation précise par le propriétaire (exemple un 
logement très vétuste...)

 M 
Médiane : Si l’on ordonne une distribution de salaires, de 
revenus, de patrimoine, de niveaux de vie…, la médiane 
(D5 ou Q2) partage la population en deux sous-popu-
lations égales.

Un ménage, au sens du recensement de la population, 
désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même 
résidence principale, sans que ces personnes soient né-
cessairement unies par des liens de parenté. Un ménage 
peut être constitué d’une seule personne. Le nombre de 
ménages et le nombre de résidences principales sont 
égaux.

Remarque : les personnes vivant dans des habitations 
mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes 
vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons de 
retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) 
sont considérées comme vivant hors ménage.

 N 

Naissances : Les statistiques annuelles, concernant les 
naissances domiciliées, sont élaborées par l’Insee/Isee 
à partir des bulletins statistiques de l’état civil. Le lieu 
de l’événement est celui du domicile de la mère.

Nouveaux arrivants : Les nouveaux arrivants sur la 
commune correspondent aux populations nouvelle-
ment arrivées sur la commune. Le recensement de la 
population considère comme immigrants les personnes 
qui résident sur la commune et n’y résidaient pas au 
dernier recensement quel que soit leur parcours rési-
dentiel intermédiaire.

 P 
Petites résidences principales : Ce sont les résidences 
principales composées de 1 ou 2 pièces. Sont dénom-
brées les pièces à usage d’habitation (y compris la cuisine 
si sa surface excède 12 m²) ainsi que les pièces annexes 
non cédées à des tiers (chambres de service...). Ne sont 
pas comptées les pièces à usage exclusivement profes-
sionnel ainsi que les entrées, couloirs, salles de bain, ...

La population «comptée à part», comprend les personnes 
qui habitent hors de la commune, mais qui y ont gardé 
une résidence : les étudiants qui poursuivent leurs études 
dans une autre ville, les militaires ou personnes âgées 
qui ont conservé un logement mais qui ne vivent plus 
dans la commune notamment.

La population «municipale» comprend toutes les 
personnes qui vivent effectivement dans la commune. 
On y trouve aussi bien les ménages qui demeurent en 
logement individuel, que les étudiants en cité-univer-
sitaire, les personnes âgées en maison de retraite, où 
les personnes en habitat mobile, etc.

La population non scolarisée comprend les personnes 
non inscrites dans un établissement d’enseignement.

La population totale d’une commune est la somme de 
la population municipale et de la population comptée à 
part. La somme des populations totales des communes 
n’est pas équivalente à la population française, car elle 
comprend des doubles comptes. Un étudiant «compté 
à part», par exemple, peut être enregistré dans deux 
communes à la fois au sens de la population totale, une 
fois dans la commune de ses parents, une fois là où il 
étudie. Seule la population municipale est dite «sans 
double compte» : la somme est égale à la population 
totale.

Les professions et catégories socioprofessionnelles   
(«  PCS  » ) constituent un classement de la popula-
tion en grands ensembles cohérents  : six catégories 
d’actifs, auxquelles il convient d’ajouter les retraités 
et une catégorie « divers », regroupant les chômeurs 
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n’ayant jamais travaillé, les militaires du contingent, les 
étudiants, les femmes (et les hommes) au foyer, etc. Les 
catégories d’actifs sont divisées en fonction de plusieurs 
critères : le type d’emploi, le statut (indépendant ou non), 
la qualification, la rémunération, etc. Les six principales 
sont : agriculteurs, artisans commerçants et chefs d’en-
treprises, cadres et professions intellectuelles supérieu-
res, professions intermédiaires, employés et ouvriers.

 Q 
Quartiles : Si l’on ordonne une distribution de salaires, de 
revenus, de patrimoine, de niveaux de vie…, les quartiles 
(au nombre de 3 : de Q1 à Q3) sont les valeurs qui la 
partagent en 4 sous-populations d’effectifs égaux. Le 
1er quartile (resp. 3e quartile) est le seuil en dessous 
(resp. au-dessus) duquel se situent les 25 % des ménages 
(ou personnes) ayant le plus faible (resp. haut) salaire, 
revenu, patrimoine, niveau de vie…

 R 
Ratio aidants / aidés : De manière schématique, les 
proches des personnes âgées et notamment leurs enfants 
susceptibles d’aider les personnes âgées peuvent être 
assimilés aux 55 à 64 ans (populations des aidants). Le 
rapport entre les 55-64 ans (population des aidants) et 
les 85 ans et plus (population à aider) donne une idée du 
potentiel en matière de soutien à domicile des personnes  
âgées dépendantes par leur famille.

Une résidence principale est un logement, occupé de 
façon permanente et à titre principal par un ménage, le 
nombre de ménages est donc égal à celui des résiden-
ces principales. Le nombre de résidences principales 
comprend les logements ordinaires (voir ci-dessus), mais 
aussi toutes les autres formes de logements (foyers, 
habitat de fortune, roulotte, etc.).

Résidence secondaire ou occasionnelle : La distinction 
entre logements occasionnels et résidences secondaires 
est parfois difficile à établir ; c’est pourquoi, les deux 
catégories sont souvent regroupées. Les résidences 
secondaires correspondent aux logements utilisés pour 
les week-ends, les loisirs ou les vacances, y compris les 
logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours 
touristiques. Les logements occasionnels regroupent 
les logements ou pièces indépendantes utilisés occa-
sionnellement pour des raisons professionnelles (par 
exemple, un pied-à-terre professionnel d’une personne 
qui ne rentre qu’en fin de semaine auprès de sa famille).

Le revenu fiscal par unité de consommation divise 
le revenu global du ménage par un nombre de parts 
baptisées «unités de consommation», ce qui permet 
de comparer les niveaux de vie des ménages de taille 

différente, en prenant en compte leur composition. Les 
parts ne sont pas toutes de même taille. Selon le système 
utilisé par l’Insee/Isee, le premier adulte (ou une personne 
seule) vaut une part (donc une unité de consommation), 
les autres personnes de 14 ans ou plus valent 0,5 part, 
les enfants de moins de 14 ans 0,3 part.

Le revenu médian d’une population donnée (des ménages, 
des personnes seules, des familles monoparentales, etc.) 
est celui qui partage cette population en deux, autant 
gagnent moins, autant gagnent davantage. 

 S 
Sédentaires : Au recensement de la population les sé-
dentaires sont les populations qui résidaient sur la même 
commune l’année pécédente.

Le solde migratoire est la différence entre les entrées 
(immigrants) et les sorties (émigrants) d’un territoire 
donné, à titre permanent, pour une année donnée. 

Le solde naturel correspond à la différence entre les 
naissances et les décès. 

 T 
La taille moyenne des ménages reflète le nombre de 
personnes vivant par ménage (ou résidence principale).

Le taux estimé de fécondité est le rapport entre la 
moyenne des naissances au cours des trois dernières 
années et la population féminine âgée de 15 à 44 ans (en 
âge d’avoir des enfants). Il diffère de l’indice conjoncturel 
de fécondité calculé par l’Insee/Isee.

Temps partiel : La répartition des actifs ayant un emploi 
selon qu’ils occupent leur emploi principal à temps partiel 
ou à temps complet est réalisée sur la base de la décla-
ration des personnes concernées.

 U 
L’unité de consommation permet de comparer les 
niveaux de vie de ménages de taille différente en prenant 
en compte leur composition. L’Insee/Isee utilise la 
méthode de calcul suivante : le premier adulte (ou une 
personne seule) vaut une part entière (donc une unité de 
consommation), les autres personnes de 14 ans ou plus 
valent 0,5 part, les enfants de moins de 14 ans 0,3 part.
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Spécialiste du développement social local
Le Compas se développe depuis plus de 20 ans grâce à ses valeurs humaines, son réseau, 
ses partenariats bien ciblés, ses outils et méthodes continuellement renouvelés et son 
savoir-faire reconnu.

Nos engagements :
> Contribuer au mieux-vivre des habitants et mettre en évidence les besoins invisibles.

> Capitaliser les connaissances et les questionnements pour éclairer les enjeux sociaux.

> Tisser une relation de confi ance pour construire ensemble les politiques de demain.

Contact : 

contact@compas-tis.com

Tél. : 02 51 80 69 80

@Compas@compas_infos

www.lecompas.fr


