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I - Introduction générale

Le concours  à Echelle de Rémunération 
des Professeurs Agrégés du privé sous contrat) de sciences économiques et sociales proposait une 
stabilité parfaite du nombre de postes, en cette année 2023, 28 

pourvu à nouveau cette année (y compris la liste complémentaire de deux
postes proposée , confirmant la réelle qualité des candidats promus dans la discipline. 
  se maintient à un bon niveau (plus de 370 candidats) et le nombre de 
présents augmente (pour atteindre 227 en tout, en particulier pour le CAER : +33% ; avec 6 copies 
blanches le 1er jour et seulement 6 abandons lors du 2nd jour), tandis que le ratio postes/présents 
diminue légèrement (de 1 à 2%  ; et de seulement 7%  pour le CAER). Au 

 
 Si l est quasi identique et dépasse le ratio de 2 pour 1 admis, la barre 

-0 et -2 points au CAER).  
 est quasi stable et surtout similaire pour les deux concours 
(autour de 12/20). 
 A noter, enfin, les belles moyennes générales des majors de concours, en particulier celui de 

 !). 
 

Évolution des grands indicateurs du concours depuis 2013 
 

 Agrégation interne  CAERPA 
2013 2021 2022 2023 2023/22  2013 2021 2022 2023 2023/22 

Inscrits 324 351 349 322 -7,7%     52 57 48 49  +2,1%

Présents 168 173 185 199 + 7,6%    27 26 21 28 + 33,3%   

Présents (non éliminés)     186      23  

 38 67 59 59 Stable  8 5 5 4 -1 

  10,8 11,2 10,4 -0,8   8,8 12 10 -2 

 17 32 28 28   5 2 2 2 Stable

   12,6 12,2 -0,4    13 11,8 -1,2

Major du concours / 20    16,1      14,2  

Nombre de postes 17 32 28 28 Stable  5 3 2 2 Stable

postes /présents en % 10,1 18,5 15,1 14,0 -1,1%   18,5 11,5 9,5 7,1 -2,4%
 

 23, dont nous félicitons les 32 lauréats (
au CAER) qui viennent de changer de statut et conforter leur légitimité professionnelle, nous ne 
saurions assez insister pour les sessions à venir sur la nécessaire maîtrise des connaissances générales 
qui fondent la science économique et la sociologie/science politique. Aussi les candidats doivent-ils 

(macroéconomie, microéconomie, économie internationale, érale 
(socialisation, stratification, changement social, engagement politique
science économique et en Licences de sociologie/science politique, et qui sont en lien avec les 
programmes de lycée en SES. Un certain nombre de thématiques transverses (ou « regards croisés ») 
sont aussi incontournables : économie et sociologie du travail, économie et sociologie des 

, économie et science politique de 

de ces sciences (les démarches spécifiques de «  » et du « sociologue ») et, bien 

les avancées scientifiques propres aux 
thématiques des programmes de SES. 
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sémantique rigoureuse, terme à terme, et une étude des articulations qui unissent ou séparent les 

vrai cette année en ce qui concerne la dissertation relative aux inégalités. Sans ce préalable 

détache. 
De surcroît -clés (sans même évoquer 

quelques calculs simples ou des graphiques adéquats

de plus en plus « différenciante 2/20 de moyenne 
générale), pour appuyer son argumentation, est assurément un gage de réussite. 

Enfin, malgré 
faire aucune impasse sur les 4 thèmes au programme de la composition de SES (tou
est un pari risqué !)  !

Ce rapport de jury aussi exhaustif que possible vise à fournir aux futurs candidats tous les 
éléments pour les accompagner dans leur préparation

. Comme les années précédentes, nous leur conseillons de 
consulter régulièrement le site DGESCO-ENS (http://ses.ens-lyon.fr/) alimenté par notre collègue 
Anne-Cécile Broutelle, qui fournit des renseignements actualisés sur les concours de recrutement, 
combiné au site du ministère et aux fiches Eduscol, et à ceux du collège de France, de France stratégie 
et de Melchior entre autres qui proposent des approfondissements et souvent une veille scientifique. 

En ce qui concerne le déroulement du concours, je tiens à remercier vivement : 
- -présidents : 
Catherine Bruet et David Mélo) pour leur implication sans faille ; 
- , avec en premier lieu son secrétaire général 
Pierre-Edouard Le Bail pour la qualité de son accompagnement ; 
- les personnels du rectorat de Caen, avec d
menée par Christine Priault et Elisabeth Mauger pour leurs accueil et organisation du concours (sans 
parler de leur gestion-actualisation de la bibliothèque dédiée aux co
discipline depuis plus de 12 ans maintenant !) ; 
- et bien sûr la sous-direction « Concours » de la Direction Générale des Ressources Humaines du 
Ministère, pour le suivi quasi hebdomadaire de ce concours. 
 

Frédéric CARLUER
Inspecteur Général - Président du jury
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Radiographie du concours : spatiale, de genre, générationnelle, statutaire et de formation

  ? 
- le-de-France (et ses 3 académie non dissociées) représente 9 des 28 admis, Strasbourg 3, et Aix-
Marseille, Bordeaux, Lyon et Orléans-Tours 2 chacun. 

 homogène » spatialement. 
- 8 académies se caractérisent par un engagement « concret » (Présents/Inscrits) à plus de 75%, en 
particulier Nancy-Metz. 
- Enfin, 5 académies ont un « taux de conversion » (Admis/Présents) supérieur à un tiers : Reims, 
Amiens et Limoges à 50% que suivent Lyon et Strasbourg. 

 

 
 Quelle proportion hommes / femmes ? 

La dominante féminine se concrétise dans tous les indicateurs : plus forte présence au regard des 

pour les hommes) et surtout plus de deux tiers des admis (près de 60% de 
tiers pour les hommes) ; ces tendances structurelles ne sont pas vérifiées pour le petit échantillon du 
privé. 

 

Agrégation CAER

ACADEMIE Inscrits Présents Admissibles Admis
%Présents

/Inscrits
%Admis/
Présents

Inscrits Présents Admissibles Admis

Aix-Marseille 15 9 2 2 60 22 4 2 0 0

Besançon 4 3 0 0 75 0 0 0 0 0
Bordeaux 16 9 3 2 56 22 2 1 0 0

Clermont-Ferrand 6 4 1 0 67 0 3 1 0 0
Dijon 9 7 1 0 78 0 2 1 0 0

Grenoble 13 5 2 0 38 0 1 1 0 0
Lille 14 9 4 1 64 11 5 2 0 0

Lyon 15 6 2 2 40 33 4 4 1 1

Montpellier 12 9 2 1 75 11 2 1 0 0
Nancy-Metz 7 6 4 0 86 0 1 0 0 0

Poitiers 4 3 0 0 75 0 0 0 0 0
Rennes 11 5 1 0 45 0 2 1 0 0

Strasbourg 12 9 4 3 75 33 1 1 0 0
Toulouse 17 13 3 2 76 15 1 0 0 0

Nantes 12 8 1 0 67 0 4 2 0 0
Orléans-Tours 17 10 3 2 59 20 0 0 0 0

Reims 5 2 1 1 40 50 0 0 0 0
Amiens 5 2 2 1 40 50 0 0 0 0

Limoges 3 2 1 1 67 50 0 0 0 0
Nice 7 5 2 0 71 0 0 0 0 0

Corse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Réunion 9 4 0 0 44 0 0 0 0 0

Martinique 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Guadeloupe 4 3 0 0 75 0 0 0 0 0

Guyane 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polynésie 1 1 0 0 100 0 0 0 0 0

Normandie 10 7 2 1 70 14 5 4 1 0

Créteil-Paris-Versailles 88 58 18 9 66 16 10 6 2 1
TOTAL 322 199 59 28 62 14 49 28 4 2

Agrégation CAER
Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits Présents Admissibles Admis

Femme 144 98 33 19 22 13 1 1
Homme 178 101 26 9 27 15 3 1
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 Quelles générations ? 
 

Les collègues les plus âgés et les très jeunes (nés en 1995-96) ont du mal obtenir le concours. 

cohortes les plus nombreuses, une fois admissibles proche de 50%. 
 

 
 

 Quels statuts et titres ? 
 

- 58 des admissibles (sur 59 ) sont des certifiés, 

(idem pour le CAER). 
- Pour ce qui est des titres-diplômes, 20 des 28 admis ont un Master MEEF (pour moitié), un autre 

master ou sont « enseignants . Ces derniers ont les meilleurs 

master dans une école de commerce ainsi que les docteurs ont un beau taux de réussite tant à 
 (proche de 100%). 

 

  

Agrégation CAER
Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits Présents Admissibles Admis

1958-64 12 4 0 0 3 1 0 0
1965-69 21 11 1 1 5 4 0 0
1970-74 41 19 5 3 8 4 1 1
1975-79 45 29 7 1 11 5 0 0
1980-84 56 34 10 6 9 7 2 1
1985-89 73 50 19 10 8 6 1 0
1990-94 67 45 15 6 4 1 0 0
1995-96 7 7 2 1 1 0 0 0
TOTAL 322 199 59 28 49 28 4 2

Agrégation CAER

Inscrits Présents Admissibles Admis Inscrits Présents Admissibles Admis
Doctorat 25 11 4 3 7 3 0 0

Enseignants 69 42 11 6 10 4 0 0

Master MEEF 91 67 22 9 8 5 1 0

Master 86 52 16 5 12 8 2 1

Ecole  commerce 12 5 3 3 3 2 1 1

Autres 39 22 3 2 9 6 0 0

TOTAL 322 199 59 28 49 28 4 2
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II -Cadre reglementaire : description des epreuves 
 

Les épreuves de ces deux concours sont déf
Pour consulter les textes de référence : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98753/les-
epreuves-de-l-agregation-interne-et-du-caerpa-section-sciences-economiques-et-sociales.html 
 
 
2.1 -    
2.1.1 - Une composition de sciences économiques e

Le programme sur lequel porte cette épreuve est publié sur le site internet du ministère chargé 
de l'Éducation nationale. Il est constitué de deux thèmes de science économique et de deux thèmes 
de sociologie. Chaque thème vaut pour deux sessions, avec une année de décalage : chaque année un 
nouveau thème est donc introduit, en science économique comme en sociologie.  

3 étaient, en science économique, « Économie 
des inégalités » et « Economie des comportements individuels » (nouveau thème) et ceux de 
sociologie, « Sociologie du risque » et « Sociologie des âges de la vie » (nouveau thème).  

 4 seront « Économie des comportements 
individuels » et «  » (nouveau thème) et ceux de sociologie : «Sociologie des 
âges de la vie » et « La dimension spatiale des rapports sociaux » (nouveau thème).  

Les références bibliographiques de ces thèmes sont publiées sur le site du ministère :  

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/les-programmes-des-concours-d-enseignants-du-second-
degre-de-la-session-2024-1229 
 

2.1.2 - fourni au 
candidat  (coefficient 4)  

Il est demandé de construire à partir du dossier, pour une classe de niveau déterminé, le plan 
 

 
à préciser le temps requis pour la séance q  

de celle- thèse à enregistrer par les élèves, et prévoir les procédures 

étudié. À noter 
-ci ne paraît pas 
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2.2 -
 

2.2.1 - Une leçon à dominante économique ou sociologique se rapportant aux programmes de 
SES  

 

vant une commission du jury du concours, composée de trois membres (20 
minutes). La durée de la préparation en salle de bibliothèque est de 5 heures. 
est lui-même décomposé en trois parties. Le premier membre du jury interroge sur 
questions qui lui sont liées, et dans la discipline concernée. Le deuxième membre du jury interroge à 

en économie si le sujet est un sujet de sociologie ou de science 
politique ; et inversement). Le troisième membre du jury peut revenir sur diverses questions, et
notamment  et sociaux, 
et des éléments de connaissance générale des faits et de leur appréhension statistique. 

 

2.2.2 - 
documents se rapportant aux programmes de sciences économiques et sociales du lycée.  

Le dossier est à dominante économique si le sujet de leçon de la première épreuve orale 
admission est à dominante sociologique et/ou science politique et à dominante sociologique et/ou 

économique. Le dossier comporte des données quantitatives (tableaux, graphiques, etc.) et inclut des

ceux inclus au dossier. . Seuls les modèles de calculatrices 
autorisés par le jury peuvent être utilisés : des calculatrices sont mises à disposition et les candidats 
peuvent utiliser leurs calculatrices personnelles, si le modèle correspond, et exclusivement en mode 
examen. La durée de la préparation est de 3 heures et la durée de l'épreuve de 45 minutes (exposé : 
15 minutes ; entretien : 15 minutes ; interrogation sur les données quantitatives : 15 minutes).  

Le programme de mathématiques et de statistiques convoqué pour cette épreuve est appliqué 
aux sciences économiques et sociales. Il n'est pas attendu des candidats qu'ils maîtrisent les 
mathématiques pour elles-mêmes, mais qu'ils soient capables d'utiliser les outils mathématiques et 
statistiques dans les domaines des sciences économiques et des sciences sociales (sociologie et 
science politique) pour résoudre des problèmes et analyser des situations ; ils doivent connaître les 
conditions d'utilisation de ces outils, leurs apports et leurs limites. 

De façon générale, les candidats doivent maîtriser les notions de rapport, proportion, 
pourcentage, de taux de variation (global, moyen) et de moyennes (arithmétique, géométrique, 
harmonique). 

Ils doivent notamment maîtriser les bases de l'algèbre linéaire (résolution d'un système 
d'équations et d'inéquations linéaires, calcul matriciel élémentaire) et de la théorie des graphes 
(modélisation de certaines situations par des graphes simples). 

Le programme de mathématiques et statistiques a été publié au BO spécial n°1 du 27 janvier 
2011 : https://www.education.gouv.fr/bo/2011/special01/menh1031995n.html 
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III -
 

3.1 - Épreuve de composition de sciences économiques et sociales  

Jury (12 correcteurs) : Nathalie Alonso, Elise Braud, Laura 
Cruchet, Nicolas Danglade, Jean-Yves Deler, Sébastien Galanti, Virginie Guardiolle, Sophie Mattern, 
Miguel Sarzier, Eric Vasseur. 

Rapporteurs : Frédéric Carluer et Miguel Sarzier 

 

3.1.1 - Les résultats  

 : 

- Un nombre de candidats inscrits et un 
nombre de présents supérieur , en particulier au CAER ; avec une moindre renonciation 
globale de ce fait (plus de 61% des inscrits sont allés au bout contre 51% en 2022) ; 

-  (6,32/20), 
en lien avec la non- quelques candidats ; 

- Un tiers des présents admissibles dans le public et un septième seulement dans le privé (ce qui 
légitime une augmentation de postes au CAER), avec une barre  : en baisse de 
0,8 point à 10,4/20 dans le public et en baisse de 2 points dans le privé ;

- Une moyenne des admissibles supérieure à 12 dans les deux concours (12,69 et 13,75/20). 

- Un major à 18/20 (copie retranscrite en fin de partie) et 16/20 respectivement .

- Il fallait avoir 08/20 dans le public et 12/20 dans le privé à cette épreuve pour être admissible. 

 

3.1.1.1. - Agrégation interne  
 

Graphique 1 : Notes des 199 candidats ayant composé et notes des 59 admissibles 
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- 322 c (185 en 2022 ; 183 en 2021 ; 195 en 
2020, 227 en 2019, 197 en 2018, 172 en 2017 ; 192 en 2016 ; 198 en 2015 ; 211 en 2014). 

Note moyenne des candidats présents : 7,92/20 (8,96 en 2022 ; 9,97 en 2021 ; 9,19 en 2020, 9,49 en 
2019 ; 9,31 en 2018 ; 9,08 en 2016 ; 9,22 en 2016 ; 8,76 en 2015 ; 9,0 en 2014).  

- Note moyenne des 59 candidats admissibles : 12,69/20 (13,42 en 2022 ; 13,46 en 2021 ; 13,03 en 
2020, 12,77 en 2019 ; 13,68 en 2018 ; 13,3 en 2017 ; 13,3 en 2016 ; 13,94 en 2015 ; 13,33 en 2014). 

 
 

3.1.1.2 -  

 

Graphique 2 : Notes des 28 candidats ayant composé et notes des 4 admissibles 

 

 
  

- 49 candidats inscrits (contr et 28 candidats présents (22 en 2022 ; 28 en 2021 ; 28 
en 2020, 46 en 2019 ; 39 en 2018 ; 36 en 2017 ; 35 en 2016 ; 31 en 2015 ; 34 en 2014).  

Note moyenne des candidats présents : 6,32/20 (7,81 en 2022 ; 6,14 en 2021 ; 7,90 en 2020, 7.98 en 
2019 ; 8,85 en 2018 ; 7,7 en 2017 ; 8,97 en 2016 ; 8,66 en 2015 ; 7,94 en 2014).  

- Note moyenne des 4 candidats admissibles : 13,75/20 (13/20 en 2022 ; 11,2 en 2021 ; 10.90 en 2020, 
12.33 en 2019 ; 14,2 en 2018 ; 13,4 en 2017 ; 13,00 en 2016 ; 13 en 2015 ; 11,75 en 2014).  
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3.1.2 - Sujet : « La dynamique des inégalités économiques internationales (entre pays) 
et internes (au sein des pays) depuis 2000 » 

 

Il est rappelé que les thèmes sont susceptibles d  indépendamment des thèmes liés 
aux sujets des années précédentes. 
 
3.1.2.1  Analyse du sujet  
 
A.1- Définition des termes du sujet 

 
Cadrage notionnel :  

1- Inégalité de quoi ? 
- Inégalité économique = inégalités de patrimoine et inégalités de revenu, et plus particulièrement ces 

dernières.  
 

2- De quelles inégalités de revenu parler ?  
- Entre les nations = inégalités de PIB/hab en PPA  
- Au sein des nations = inégalité de niveau de vie entendu comme le Revenu Disponible Brut (RDB) 

 
 

3- Inégalité entre quoi ? entre qui ? 
- Inégalités entre les nations : de pays à pays ;  
- Inégalités au sein des nations (internes) 

voire de territoire à territoire ;  
- Inégalités internationales (pondération par le poids que la population du pays représente dans la 

population mondiale) ;  
- Inégalités mondiales 

 
 
4 - Comment mesurer ces inégalités économiques ?  
- Coefficient de Gini 
- Percentiles et Rapport/écart inter-  
- Top 1%, Top 10% dans le revenu total 
- Ratio de Palma 
- 

(inégalité mondiale) en une inégalité entre les groupes (inégalités entre les nations) et une inégalité 
 

 
5- La notion de « dynamique » : 
* Définition du dictionnaire Robert : « Rapport, écart entre les niveaux extrêmes d'une grandeur » ou 

encore « qui considère les choses dans leur mouvement » impliquant donc la nécessité de se référer 
à des indicateurs idoines décrivant le phénomène étudié et au cadrage spatio-temporel de ceux-ci ;

* inégalités :  
- évolution des inégalités entre les nations depuis 2000 : mouvement baissier généralisé ; 
- évolution des inégalités au sein des nations depuis 2000 : mouvement haussier aussi bien dans les 

pays développés que dans les pays en développement mais stagnation, voire baisse, depuis 2008 ;
- é  ; 
- d

s ménages menée dans tous les pays (qui plus est 
avec les mêmes critères) et car il est très difficile de prendre correctement en compte le haut de la 
distribution des revenus.  
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- e la hausse des inégalités 

mondiales (risque «  » selon Bourguignon). En termes de 
  

 
A.2. Cadrage spatio-temporel 
 
Dans le monde nécessairement !  
 
1-  
- Nécessité de réfléchir en introduction sur les inégalités de PIB/hab PPA sur le long terme :  
-  ; 
- A partir de 1800 : la révolution industrielle permet aux pays occidentaux de sortir de la trappe 

malthusienne : début de la grande divergence et de 
-2000 (Travaux de Bourguignon et 

Morisson). La « Grande évasion 
croissement des inégalités entre ceux qui «  

ont pas la possibilité.  
 
2- Depuis 2000 : pourquoi ? 
- Tournant du siècle : point de bascule, grand renversement, durant lequel les inégalités entre les 

nations se réduisent ; on assiste à une convergence des PIB/hab en PPA entre les pays, 
principalement grâce à la dynamique de rattrapage de la Chine. 

- Parallèlement la révolution numérique conforte la position de certains leaders, en particulier les 
Etats-Unis. 

- Deux sous périodes ? 2000-2008 et 2008-2018 ?  
 
A.3  Questionnements et problématiques 
 
- Quelles sont les grandes mutations de nos économies depuis la fin des années 1990 ?  
- 

commercial planétaire, nouvelle mondialisation avec réorientation de ses principaux flux ; 
- Développement des stratégies globales des entreprises multinationales : structuration/flexibilité des 

chaînes de valeur mondiales ; 
- Approfondissement de la globalisation financière ; 
- Mutation-foisonnement-accélération technologique / 2ème âge de la machine / transition numérique 

 
- vail.
 

 Fondamentalement, ces mutations expliquent une grande partie de la réduction des inégalités entre 

empirique des centiles depuis deux décennies permet de mettre en évidence la forte hausse de 
revenus des classes moyennes et riches des pays émergents (phénomène de rattrapage) et la 

tant capitaliste que communiste (paupérisation relative).  
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Tableau de synthèse : Inégalités mondiales, inégalités entre nations et inégalités au sein des 
nations : quelles évolutions constate-t-on depuis 2000 ?

 
 Inégalité mondiale Inégalité entre nations Inégalité au sein des nations

2000-2018 Baisse Baisse Hausse  
2000-2008 Baisse Baisse Hausse 
2008-2018 Baisse Baisse Stagnation ou légère baisse 

 
Les problématisations possibles :  

- Comment les inégalités entre les nations et les inégalités au sein des nations ont-elles respectivement 
 ?  

- Ce mouvement des inégalités entre les nations et au sein des nations est-il continu sur la période ou 
connaît-il des inflexions ?  
- Comment expliquer les dynamiques respectives des inégalités internationales et des inégalités 
internes ?  
- Quelles 
mondiale depuis 2000 sur le futur des inégalités ainsi que sur les régimes démocratiques ? 
 
 
A.4  Données et graphiques-clés 
 
a  -2010) 
 

 

Source : François Bourguignon, (2016), «  », SES-ENS-
Lyon ; https://ses.ens-lyon.fr/ressources/stats-a-la-une/levolution-des-inegalites-mondiales-de-1870-a-2010
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b - CEPII (2019) quantifiées

 

 
 

Source : Isabelle Bensidoun, Grégoire Elkouby, (2019), « Un monde moins inégalitaire mais des pays plus 
inégaux ? », Panorama du CEPII, février.

 
c - phant de Branko Milanovic (2019) : gains de revenus réels par centiles de 
revenus mondiaux entre 1988 et 2008 

 

 
 
Source : Branko Milanovic (2019), Inégalités mondiales, le destin des classes moyennes, les ultra-riches et 

, La Découverte. 
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d - e la croissance mondiale sur la période 2008-2018 : la disparition de la 

 

Source : Milanovic B., (2022b), « The three eras of global inequality, 1820-2020 with the focus on the past 
thirty years », Stone Center on Socio-Economic Inequality, working paper, n° 59.

 
 
 
e - Evolution du PIB/habitant par grandes régions du monde entre 2000 et 2018 (en $ PPA de 2011) 

 Europe de 
 

Europe de 
 

Amérique 
du Nord 

Amérique 
latine 

Asie (Est) Asie (Sud 
et Sud-

Est) 

Moyen-
Orient 

Afrique 
subsaharienne 

2000 32526 8986 44329 10225 8164 3437 9640 1981 
2010 37818 17021 48090 13453 12853 5367 16716 3156 
2018 39790 20681 53756 14076 16327 7648 18430 3532 

TCAM 2000-18 1,12% 4,74% 1,08% 1,79% 3,93% 4,54% 3,66% 3,26% 
TCAM 2000-10 1,38% 6,6% 0,82% 2,78% 4,64% 4,56% 5,66% 4,76% 
TCAM 2010-18 0,80% 2,46% 1,40% 0,57% 3,04% 4,53% 1 ?23% 1,42% 

Source : Groeningen Growth and Development Center, Maddison Project Database 2020
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f -

 

Source : Sylvie Démurger (2019), « Économies émergentes : quelles inégalités ? 
Chine », SES-ENS-Lyon, 2 avril.

g - Évolution des inégalités de niveau de vie après redistribution en France de 1975 à 2016 
 

Source : INSEE, France Portrait social, Edition 2019.
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h - Les évolutions des inégalités internes à travers différents indicateurs (parts du top1% et du top10% 
dans le total des revenus ; indice de Gini) 
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Source : Isabelle Bensidoun, Grégoire Elkouby (2019), « Un monde moins inégalitaire mais des 
pays plus inégaux ? », Panorama du CEPII, Février.
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3.1.2.2 - Positionnement du sujet et attentes

B.1 - Principales attentes concernant le sujet 
 
Ce sujet correspond au programme de Licence en sciences économiques.  
En fonction de la manière dont le sujet est traité par le candidat, certaines notions ou théories 

peuvent ou non être mobilisées. Cependant, un certain nombre de connaissances sont attendues par 

Celles-ci sont considérées comme importantes, ou parfois indispensables, pour répondre de façon 
complète et approfondie au sujet. Dans le cas des notions et des concepts, ceux-ci doivent à chaque 
fois être définis, à commencer par les termes du sujet eux-mêmes bien sûr, et les liens qui les unissent. 
 

 
Critères Pondération 

Définition et discussion des termes du sujet +++ 
Contextualisation et mise en perspective + 

Problématique et qualité du plan (cohérence, annonce, respect) +++ 
Auteurs-clés ; concepts et mécanismes analysés ++++ 

Connaissances factuelles et exemples +++ 
Bonus (auteurs complémentaires, références, originalité du plan, graphique) 

-clé, paragraphe hors-sujet, confusion) 
+ à +++ 
- à - - - 

Q  ++ / -- 
 
B.2 - Ce qui est indispensable :  
 

 Les théories/auteurs attendus : 
- B. Milanovic, F. Bourguignon, T. Piketty, J. Schumpeter, S. Kuznets, A. Deaton, D. Rodrik, A. 

Atkinson, P. Aghion, S. Rosen, théorème de Stolper & Samuelson, R. Solow, D. Acemoglu et J. A. 
 

- P : Technologie, Ouverture, Politique
- Analyses de la convergence  
- Analyses du commerce international et de ses effets sur les inégalités 
- F. Bourguignon  
 - Courbe de Kuznets (1955) 
-  : les « vagues » de Kuznets (2022)
- OCDE (2008), « Croissance et inégalités : Distribution des revenus et pauvreté dans les pays de 

 » 
- Rapport sur les inégalités mondiales (2022) et distinction entre revenus du travail et du capital : 
Banerjee et Duflo ; ou encore la base WID de Alvaredo, Chancel, Piketty, Saez, Zucman (2017-18).
 

 Les apports empiriques attendus :  
- p  (avec une 
perspective démographique) 
- TCAM du PIB par habitant dans les pays développés et dans les pays émergents entre 2000 et 2018 
(à partir des données Maddison Database Project) 
- Part des revenus captée par le top 10 %, et le top 1 % en France et aux États-Unis. 
- Niveau du Gini en France, aux Etats-Unis et dans quelques pays émergents dont la Chine 
- Évolution du rapport interdécile en France en longue période (données INSEE). 
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B.3 - Ce qui est valorisé (et/ou bonus) : 
       

 Les connaissances théoriques valorisées : 
- D. Autor, A. Lewis, M. Grossman et E. Rossi-Hansberg, R. C. Feenstra et G. H. Hanson, J. Azar, 

P. Krugman, R. Gordon, L. Summers 
- Les vagues de Kuznets qui ne sont pas synchrones 
-  
- Dépassement du modèle marxiste basé sur les seules inégalités entre pays (vers une inversion des 

dépendances ?) 
- Analyse des effets sur les inégalité  
- Économie géographique avec modèle centre-périphérie de Krugman 
-  
- Angus Deaton (2016) : « La grande évasion », toutes les innovations maje

 
- La définition des «inégalités mondiales» bute sur des difficultés méthodologiques de caractérisation.
 

 Les connaissances empiriques valorisées : 
- p  Theil en décomposant ce qui est dû aux 

 
- 
eux 
- Distinguer les périodes 2000-2008 et 2008-

pays  
- percentiles de revenus sur la période 
2008-2018 : disp phant 
- Positionner les per pays (Chine notamment) dans la distribution mondiale des revenus
qui amène à se poser la question de son qualificatif « 
- Comparaison des revenus moyens de la Chine urbaine et de la Chine rurale, et plus généralement 
de la dimension territoriale  
- Comparaison de la croissance des revenus dans les métropoles et dans les périphéries (en Europe 
ou en France) notamment à travers les différents degrés de granularité des données NUTS 
(nomenclature des unités territoriales statistiques) dont les conclusions de convergence/divergence 

 
- Parmi les 124 femmes milliardaires les plus riches du monde, 2/3 sont chinoises !... et le nombre de 
milliardaires a été multiplié par près de 6 en 20 ans (passant de moins de 500 à près de 3000 en 2022).
 
B.4  Malus 
- 
2000) avec les dangers de hors sujet (période précédente uniquement à évoquer en introduction) 
- Aucune statistique 
- Aucun exemple 
- Des difficultés à raisonner sur les distributions 
- Absence des auteurs-clés : Bourguignon, Milanovic, Kuznets, OCDE, CEPII, Piketty, Deaton 
- Aller trop au-delà du sujet en dévelop  patrimoine » 
-  
- Conclusion terminant sur une ouverture banale évoquant les « inégalités face au changement 
climatique » 
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3.1.2.3 - Notions des programmes de sciences économiques et sociales en lien avec le sujet

 
Ce sujet peut être relié à plusieurs chapitres des programmes de sciences économiques et 

situe dans : 
- le chapitre 2 de Terminale (« Quels sont les fondements du commerce international ? »),  
- le chapitre 1 de Terminale dans une moindre mesure (« Quels sont les sources et les défis de la 
croissance économique ? ») 
- le regard croisé de Terminale (« Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions 
de la justice sociale ? »). 
-  

Le tableau suivant met en évidence les notions et objecti
peuvent être questionnés pour traiter le sujet :  
 

Programme Chapitres Notions 
 

Classe de 
seconde 

-Comment crée-t-on des 
richesses et comment les 
mesure-t-on ? 
 
 

- Savoir que la croissance économique est la variation du PIB et en connaître 
les grandes tendances mondiales sur plusieurs siècles ;  
- Savoir que le PIB est un indicateur global qui ne rend pas compte des 
inégalités de revenus. 

 
Classe de 
première 

 
-Comment le marché 
concurrentiel fonctionne-
t-il ? 
 

  
-Comprendre la notion de  et savoir que la somme des surplus 

 

Classe de 
terminale 

-Quels sont les sources et 
les défis de la croissance 
économique ? 
 
-Quels sont les 
fondements du com-
merce international et 
de 
de la production ? 
  
 
 
 
 
-Quelles inégalités sont 
compatibles avec les 
différentes conceptions 
de la justice sociale ? 

-Comprendre comment le progrès technique peut engendrer des 
inégalités de revenus ;  
 
-Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques 
(avantages comparatifs) dans les échanges commerciaux et la 
spécialisation internationale ; 
-

 ; 
- Comprendre les effets induits par le commerce international : gains 
moyens en termes de baisse de prix, réduction des inégalités entre pays, 
accroissement des inégalités de revenus au sein de chaque pays ; 
comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme. 
 
- Connaître les grand évolution des inégalités économiques 
depuis le début du XXe siècle et comprendre que les inégalités économiques 
et sociales présentent un caractère multiforme et cumulatif. 
- Savoir interpréter les principaux outils de mesure des inégalités,
statique (rapport inter-quantiles, courbe de Lorenz et coefficient de Gini, 
top 1%) et dynamique ;  
-
(fiscalité, protection sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les 

), de légitimité 

(désincitations). 
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Par ailleurs, ce sujet ayant une dimension empirique très importante, il exige une maîtrise fine 

programme : « nées quantitatives et des 
représentations graphiques » référencée ci-dessous (les incontournables sont mis en gras).

Calcul, lecture, interprétation 

mobilité en tables de destinée et de recrutement). 

hmétique simple et pondérée. 

Lecture et interprétation 

-quantile. 

aux d'intérêt nominal et taux d'intérêt réel). 
-entrée. 

chronologiques, courbe de Lorenz. 
e, coût) et interprétation de leurs 

pentes et de leurs déplacements. 
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3.1.3 - Proposition(s) de corrigé (Frédéric Carluer et Miguel Sarzier)  

3.1.3.1  Plan principal 
 
Introduction :  
 

Les  : une perspective millénaire, 2001) montrent 
que les PIB 
en Afrique étaient relativement proches les uns des autres à la veille du XIXème siècle. Les inégalités de revenu 
moyen en
les citoyens du monde,  

Avec la première révolution industrielle, la don
pparition de la « grande divergence », à savoir un mouvement de creusement des inégalités entre les nations. 

Dans Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du 16ème siècle à nos jours (2016), Paul Bairoch 
estime que le PIB par habitant du pays le plus développé était supérieur de 28 % à ceux des pays du Tiers 
Monde en 1800. En 1995, ce même rapport représentait un coefficient multiplicateur proche de 11. Le prix à 
payer de la « grande évasion » permise par les révolutions industrielles semble donc être un accroissement des 
inégalités entre les nations (Angus Deaton, 2016).  

Sur cette même 
inégalités entre les nations. De 1800 au milieu du 20ème siècle, les inégalités internes ont augmenté ; de 1945 à 
1980, elles ont baissé ; et, depuis les années 1980, elles augmentent à nouveau.  

 : pour la première fois depuis le 19ème

Chin  et les chaînes de valeur mondiales 

est également le moment où se déploient et se diffusent de nouvelles technologies à portée générale, à savoir 

s le monde du travail. 
Fondamentalement, toutes ces évolutions sont les facteurs explicatifs majeurs de la dynamique des inégalités 
entre les pays et au sein des pays depuis 2000. 

 est celle du « grand 
nivellement 
nations ont-elles respectivement contribué à ce grand nivellement depuis 2000 ? Ce mouvement des inégalités 
entre les nations et au sein des nations est-il continu sur la période ou connaît-il des inflexions ? Comment 
expliquer les dynamiques respectives des inégalités internationales et des inégalités internes ?  

Après avoir analysé de manière empirique la dynamique des inégalités entre et au sein des nations 

émergents (3).  
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I -  

A - La période 2000-2008 : un « grand nivellement » qui articule baisse des inégalités entre nations et 
hausse des inégalités au sein des nations 
 

- - - diminue et 
passe de 70 points à 66 points de Gini (B. Milanovic 2022) 

- des pays. Les 

mondiale, François Bourguignon (2016) recourt à cet indice et met en évidence sur la période 2000-

au sein des nations.  
- isse des inégalités entre les nations et 

augmentation des inégalités au sein des nations, est mise en évidence par Branko Milanovic à travers 
-2008. En raison de sa forme qui 

évoque un élé  » 
Cette « phant » met en évidence plusieurs évolutions particulièrement 

intéressantes.  
- personnes situées dans le bas de la distribution mondiale des re

distribution ont vu leurs maigres revenus augmenter de seulement 15% en vingt ans. Ce sont 
essentiellement des hommes et des femmes vivant dans les pays les moins avancés, notamment en 
Afrique subsaharienne.  

- Ensuite, les personnes situées autour de la médiane de la distribution mondiale des revenus (le point 
A situé entre le 40ème et le 60ème de leur niveau de 
vie avec une progression de leurs revenus comprise entre 60 et 85 %. Ce cinquième de la population 

essentiellement en Chine mais aussi en Inde, en Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie. Ce ne sont pas 
les personnes les plus riches de ces pays - qui, elles, se situent plus haut dans la distribution mondiale 
des revenus  mais les classes moyennes des pays émergents. Les personnes situées plus haut dans la 
distribution mondiale des revenus, autour du point B au niveau du 80ème centile, ont vu leurs revenus 
stagner sur la période. Elles constituent les classes moyennes inférieures des pays riches (celles située 
en dessous de la médiane nationale).  

- Enfin, le point C représente les 1% des individus les plus riches au monde. Ils ont connu sur la période 

classes moyennes des pays émergents.  
Cette c phant met donc bien en évidence une réduction des inégalités entre les 

nations puisque les classes moyennes des pays émergents connaissent une hausse fulgurante de leurs 
revenus tandis que les classes moyennes des pays développés voient leurs revenus stagner 

 
Cette courbe met aussi en évidence la hausse des inégalités internes. Dans les pays développés, 

les revenus des plus riches augmentent plus vite tandis que les revenus des classes moyennes stagnent 
ou augmentent très peu (comparaison du point B et du point C). Dans les pays émergents, les classes 
moyennes sont situées autour de la médiane des revenus mondiaux et correspondent aux populations 
urbaines qui profitent du développement économique. Les populations rurales sont situées plus bas 

augmentation aussi rapide de leurs revenus que les classes moyennes urbaines. Les inégalités sont 
donc aussi en hausse dans les pays émergents. 
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B - Depuis 2008, le « grand nivellement » continue du fait de la poursuite de la baisse des inégalités entre 
ation voire une régression des inégalités au sein des pays

 
- 

ale a été 

 
- Ces études mettent également en évidence une stabilisation des inégalités internes voire une légère 

-dessus, Isabelle Bensidoun et Grégoire Elkouby mettent en 
évidence sur la période 2007-2015 :  
  la moitié des pays étudiés,  

 

 
 une légère diminution de la part du revenu (après impôts et transferts) captée par les 10 % les plus 

riches dans un grand nombre de pays ; la part des 10 % les plus riches ne continue de progresser 
Inde et en Afrique du Sud ;  
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Une baisse généralisée de la part du top 1% dans les revenus après impôts et transferts

 
 

- Dans un article de décembre 2022 intitulé « -2020 avec un 
focus sur les 30 dernières années », Branko Milanovic procède à un réexamen de la « courbe de 

 » sur la période 2008-2018. 

inégalités sur la période 2008-2018. Elle fait apparaître des évolutions importantes par rapport à la 
période 1988-2008 :  
 Le bas de la distribution mondiale des revenus (le premier quintile) connaît une forte amélioration 

puisque les revenus de ce groupe augmentent de 6 à 7,5 % par an sur la période. Cette nette 

par « 
population rurale chinoise du quintile inférieur, la "chute" dans le quintile inférieur de personnes 
qui se situaient auparavant au-dessus (principalement du sous-continent indien et du Nigeria), et 
la croissance rapide du revenus de certaines catégories pauvres dans les pays pauvres - mais dont 
le taux de croissance n'était pas suffisamment élevé pour leur permettre de "sortir" du quintile 
inférieur mondial. Dans la mesure où les deux premières évolutions ont été dominantes, 
l'amélioration de la situation des pauvres dans le monde est quelque peu illusoire : les personnes 
qui s'y trouvent sont mieux loties que celles qui s'y trouvaient auparavant, mais c'est parce que 
leur propre croissance n'a pas réussi à suivre le rythme de croissance des pauvres chinois. » 

 De 2008 à 2018, le top 1% mondial a connu une baisse marquée de la croissance de ses revenus. 
Leurs rémunérations ont augmenté de seulement 1,5% par an contre 5 % par an durant la période 
précédente.  

 ème et le 70ème 
croissance de ses par an (contre 3 à 5 % dans la période précédente). 
Toutefois la composition de ces centiles a fortement évolué : alors qu'en 1988, les déciles urbains 
chinois couvraient la fourchette comprise entre le 14ème et le 66ème centile mondial, trente ans plus 
tard, ils s'étendent du 34ème au 93ème centile. Le revenu médian des Chinois urbains est passé 
d'environ le 45ème centile mondial en 1988 à environ le 70ème centile mondial en 2018. Dans la 
distribution mondiale des revenus le deuxième décile urbain chinois côtoie le premier décile 
italien ; le cinquième décile urbain chinois est à peu près à la même position que le premier décile 
allemand, le cinquième décile polonais ou le troisième décile français.  

e la croissance mondiale sur la période 2008-2018 met donc en évidence la 
baisse des inégalités entre nations avec le déplacement vers le haut de la distribution de la population 
urbaine chinoise. Elle montre aussi dans une certaine mesure la stabilisation ou la légère baisse des 

distribution mondiale des revenus.  
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II -  

Depuis 2000, un phénomène résolument nouveau est observable, à savoir la convergence progressive 
des niveaux de vie des différents pays du monde. Ce « grand nivellement 
les taux de croissance économique exceptionnels des pays émergents (et en particulier de la Chine !) sur la 

depuis la crise financière mondiale des subprimes en 2008.  
 

A - Des taux de croissance économique exceptionnels dans les pays émergents depuis 2000 
- 

dynamiques de croissance très différentes dans les pays développés et dans les pays émergents. Ce 
modèle postule que la hausse 

efois, la loi des rendements 

la productivité marginale. En considérant que les pays développés sont des pays dans lesquels 
st très élevée et que les pays émergents sont des pays dans lesquels elle est 

plus faible, un même investissement engendrera par conséquent une très faible amélioration du niveau 
de vie dans les pays développés tandis que les pays émergents connaîtront, eux, des progrès 

par cette dynamique de rattrapage économique. Si ce phénomène de rattrapage économique a été 

considérablement renforcée sur la période. Le libéralisme financier permet aux détenteurs de capitaux 

projets présentent un niveau de productivité et donc une rentabilité souvent plus élevée que dans les 

hausse du niveau de vie.  
- Les théories du commerce international sont également un outil précieux pour analyser le « grand 

nivellement 
Bertil Ohlin et Paul Samuelson, prévoit que les pays ont intérêt à se spécialiser dans les productions 
nécessitant le facteur qui est relativement abondant sur son territoire. Au début des années 2000, un 
pays comme la Chine se caractérise par une abondance relative de travail non ou peu qualifié et une 
rareté relative de capital. A partir du momen
participer très activement aux échanges internationaux et se spécialiser dans la production de biens à 

-à-dire portée par les 
exportations, qui a permis au niveau de vie des Chinois de considérablement augmenter.  

- Dans les années 2000, les firmes ont internationalisé leur chaîne de valeur, notamment en localisant 
nationale, les étapes de 

 routines » organisationnelles. Aidées par les pouvoirs 
publics, les entreprises de cer
acquis pour permettre une montée en gamme fonctionnelle les rendant capables d assurer de plus en 
plus d activités des chaînes de valeur mondiales générant davantage de valeur ajoutée que
l assemblage ou la fabrication. 

 
Évolution du PIB par habitant dans quelques pays émergents entre 2000 et 2018 (en $ PPA de 2011 et 

en taux de croissance annuels moyens) 
 Brésil Chine Indonésie Inde Russie Turquie

2000 9384 4730 5384 2753 10553 11904 
2008 13164 8190 7633 4031 21563 16183 
2018 14034 13102 11852 6806 24669 19270 

TCAM 2000-18 2,00% 5,82% 4,48% 5,16% 4,83% 2,71% 
TCAM 2000-08 3,71% 7,10% 4,46% 4,88% 9,34% 3,91% 
TCAM 2008-18 0,64% 4,81% 4,50% 5,38% 1,35% 1,76% 

Source : Groeningen Growth and Development Center, Maddison Project Database 2020
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B - Une stagnation séculaire dans les pays développés 

- Alors que la croissance économique est très forte dans les pays émergents, elle est relativement 
anémiée dans les pays développés. Au regard des très faibles taux de croissance des économies les 
plus avancées, Robert Gordon, en 2012 dans « Is US Economic Growth Over ? 
parlent de stagnation séculaire. Il se range du côté des techno-pessimistes en affirmant que les grandes 
innovations (celles qui bouleversent la société et stimulent significativement la productivité) sont 

-chose à attendre des nouvelles technologies en termes de 
gains de productivité et donc de croissance du PIB par ha

vie.  
- 

de la demande. Lawrence Summers, dans « Rapid Growth or Stagnation for the United States 
Economy » 

 qui ne peut pas être résolu par 
-à-

ralentissement de la croissance. 
 
Évolution du PIB par habitant dans quelques pays développés entre 2000 et 2018 (en $ PPA de 2011) 

 
 Allemagne France Royaume-Uni Italie Japon États-Unis

2000 33367 33410 31946 32717 33211 45886 
2008 40715 36762 36265 35943 35496 50276 
2018 46178 38516 38058 38674 38674 55335 

TCAM 2000-18 1,82% 0,79% 0,98% 0,27% 0,85% 1,05% 
TCAM 2000-08 2,52% 1,2% 1,60% 1,18% 0,84% 1,15% 
TCAM 2008-18 1,27% 0,47% 0,48% -0,45% 0,86% 0,96% 

Source : Groeningen Growth and Development Center, Maddison Project Database 2020
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III - Expliquer la dynamique des inégalités internes depuis 2000 à partir des vagues de Kuznets 

Branko Milanovic dans Inégalités mondiales (2019). Cet économiste montre que durant la période moderne, à 
ébut du 19ème siècle avec la première révolution industrielle, les inégalités internes 

 des années 1980 à 2008. Depuis la crise des 

à se stabiliser voire régressent.  
 
A - Seconde vague de Kuznets et dynamique des inégalités internes dans les pays développés  
 

De la courbe de Kuznets aux vagues de Kuznets 
- 

évidence dès 1955 par Simon Kuznets. A travers sa célèbre courbe éponyme (la courbe de Kuznets), 
cet économiste décrit une relation en U inversé entre niveau de développement économique et niveau 
des inégalités. Quand une économie se développe, un secteur moderne apparaît. Ce nouveau secteur 
se caractérise par un niveau de productivité supérieur au secteur traditionnel. Les agents économiques 
pionniers qui fournissent les facteurs de production - travail et capital - au secteur moderne bénéficient 
alors de revenus supérieurs à ceux qui sont obtenus dans le secteur traditionnel. Le développement 
économique se traduit donc dans les premiers temps par un essor des inégalités. Mais arrive un moment 

dans le secteur moderne et à bénéficier de revenus élevés. Les inégalités de revenus se mettent alors à 

 
- 

par les pouvoirs publics (fiscalité, redistribution, périmètre du secteur public). Thomas Piketty, dans 
Le Capital au 21ème siècle (2013), estime que le mécanisme de la courbe de Kuznets est un « conte 
de fées » : 
mais les décisions politiques. La forte baisse des inégalités observée de la fin de la Seconde guerre 

de dépression des années 1930, par 

-providence. 
Ce sont les mêmes forces politiques qui, en sens inverse, expliqueraient, le nouvel essor des inégalités 

Kuznets, signalerait la fragilité de cette théorie.  
- Avec les « vagues de Kuznets », Branko Milanovic parvient à concilier dans une même théorie les 

explications politiques de Thomas Piketty et les explications technologiques et structurelles de Simon 
ans cette théorie, les 

« vague de Kuznets ».  
 

Expliquer la croissance des inégalités de 2000 à 2008 dans les pays développés 
- Depuis le début des années 1980, les pays développés seraient entrés dans la deuxième vague de 

Kuznets. La forte augmentation des inégalités internes constatée dans ces pays entre 2000 et 2008 
T), 

 
- 

milliard de travailleurs qui viennent concurrencer les ouvriers peu qualifiés des pays développés. 
Comme le prédit le théorème Stolper-Samuelson (1941), les emplois peu qualifiés reculent et les 
salaires des ouvriers diminuent fortement, alimentant de facto les inégalités internes. Cet essor des 
inégalités est également entretenu par les stratégies des firmes qui fragmentent les chaînes de valeur à 

, 2001 ; Grossman et Rossi-Hansberg, 2008). Cette 
fragmentation internationale des chaînes de valeur diminue la demande travail industriel peu qualifié 
dans les pays développés ce qui renforce le chômage, fait baisser les salaires et augmente les inégalités. 
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- Les changements technologiques sont également un déterminant important de la dynamique des 

(TIC) à la fin des années 1990/début des années 2000 a contribué à augmenter les inégalités à travers 

transition sectorielle. Les TIC se diffusent dans certaines firmes qui deviennent plus productives et 
versent de ce fait des rémunérations plus importantes à leurs salariés et à leurs actionnaires que les 

par les rentes de monopole que perçoivent les entrepreneurs-innovateurs de la troisième révolution 
industrielle (J. Schumpeter et P. Aghion). Les TIC sont également une forme de progrès technique 

-à-
agents économiques. Le progrès technique contemporain est notamment biaisé en faveur des hautes 
qualifications, en faveur du talent (« effet superstar » de S. Rosen, 1981) et en faveur des tâches non 
routinières. Il accroît donc considérablement les revenus de ces catégories et fait baisser les 
rémunérations des autres agents économiques. Le progrès technique contribue aussi à accroître les 

qualifiés situés tout en bas de la hiérarchie des rémunérations (dans la logistique et les services à la 
personne notamment) et les emplois très qualifiés en haut de la distribution des revenus (D. Autor, 
2013). Le progrès technique, couplé au recul des barrières aux échanges, contribue aussi à 

-
-périphérie de P. Krugman 1991).

- Enfin, ces inégalités croissantes dans les pays développés sur la période 2008 peuvent également être 
expliquées par des facteurs politiques : désyndicalisation et recul du pouvoir de négociation des 

 flexibilisation à 
-

 
Expliquer la stabilisation voire la baisse des inégalités dans les pays développés depuis 2008 

- Les pays développés entrent (peut-être) dans la deuxième phase de la seconde vague de Kuznets. Petit 
à petit, les rentes de monopole des entrepreneurs-innovateurs de la troisième révolution industrielle 

peront si la p des 
géants du numérique. La convergence mondiale des revenus pourrait réduire la concurrence 
internationale et la pression à la baisse sur les salaires des classes populaires et des classes moyennes 
inférieures des pays développés. Le rapport de force entre travail et capital pourrait se renverser et 
déboucher sur un partage de la valeur ajoutée davantage en faveur des travailleurs (volonté de Joe 
Biden de doubler le salaire minimum aux États-Unis en 2021). Un retour à une fiscalité plus forte et 
progressive sous la pression populaire (mouvement des gilets jaunes en France) pourrait devenir une 

concurrence fiscale initiée en 2022 avec la mise en place par les 27 États-
  

 
B - Première vague de Kuznets et dynamique des inégalités internes dans les pays en développement 
Expliquer la hausse des inégalités entre 2000 et 2008 dans les pays émergents 

- Les vagues de Kuznets ne sont pas synchrones. Alors que les pays développés sont entrés dans la 
seconde vague de Kuznets depuis les années 1980, de nombreux pays émergents entrent seulement 
dans la première vague de Kuznets à la fin des années 1990/début des années 2000. Ils connaissent 

sectorielle « à la Kuznets ». Par exemple, le revenu moyen des Chinois urbains est près de 3,5 fois 
plus élevé que le revenu moyen des Chinois ruraux en 2008.  

- La croissance économique des pays émergents, et plus particulièrement de la Chine, suit le processus 
 quasi 

illimitées de main-
très faibles, mais tout de même supérieurs aux revenus des paysans. Les entrepreneurs capitalistes 
chinois ont donc accumulé beaucoup de profits ce qui a fortement creusé les inégalités. En 2021, selon 
le magazine chinois Hurun, la Chine compte 1185 milliardaires en dollars et sur les 124 « self made 
women » milliardaires dans le monde, les deux tiers sont chinoises.  
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Expliquer la baisse des inégalités constatées dans certains pays émergents

- Certains pays émergents entrent dans la deuxième phase de la première vague de Kuznets. La 
« croissance lewisienne » prend fin : pour attirer de nouveaux travailleurs, les entreprises chinoises 
doivent désorma
désormais les inégalités (mécanisme classique de la courbe de Kuznets). La population plus riche et 
vieillissante  tion se diffuse largement. Ces deux 
mouvements contribuent à réduire les inégalités. 

 
 
Conclusion : 
  

De

pour plus que compenser la hausse des inégalités internes qui affectent peu ou prou tous les pays. Les gains de 
es pays émergents 

(Chine principalement et Inde dans une moindre mesure) ont permis à ces populations de se rapprocher des 
revenus des classes populaires et moyennes inférieures des pays développés, voire même de les côtoyer.  

Sur les deux dernières décenn

méth
une diminution des inégalités internes même si ces dernières demeurent à des niveaux relativement élevés. 
Cette période 2008-2018 acte donc la disparition  

Sur la période 2000-

alors que les pays développés semblent pris dans le piège de la stagnation séculaire.  
La dynamique des inégalités internes est plus subtile à saisir. Depuis les années 1980, les pays 

rt accroissement 

institutionnelles. Dans les pays émergents les inégalités augmentent également car ces pays sont entrés dans 
la première vague de 

la seconde phase (baissière) de la première vague de Kuznets, e
phase (baissière) de la seconde vague de Kuznets.  

des économistes. Le déplacement des déciles urbains chinois dans le haut de la distribution mondiale des 

  alité mondiale, 
il faudra que les nations parviennent à contenir les inégalités internes et surtout que les pays dans lesquels 
vivent les populations situées dans le bas de distribution mondiale des revenus (pays du continent africain et 
Inde) soient capab
économique forte.  
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3.1.3.2 - Exemple de plan alternatif  

I -  
A - La période 2000-2008 : un « grand nivellement » qui articule baisse des inégalités entre 

nations et hausse des inégalités au sein des nations.  
 

Baisse des inégalités entre les nations  
Hausse des inégalités internes aux nations 
Cour -2018 
 B - Depuis 2008, le « grand nivellement » continue du fait de la poursuite de la baisse des 

 
 isser 
  
 Selon les mesures, les inégalités internes stagnent ou diminuent légèrement 
 -2018 
  
II. Expliquer la dynamique des inégalités entre les pays et au sein des pays depuis 2000 : le rôle de la 
mondialisation, de la technologie et des institutions politiques.  
 A - Les facteurs explicatifs de la baisse des inégalités entre les nations depuis 2000 
Convergence des niveaux de vie entre les nations du fait de la forte croissance économique dans les pays 
émergents et de la croissance économique atone dans les pays développés.  
Forte croissance économique dans les pays émergents à expliquer avec modèle de Solow, théories du 
commerce international et internationalisation des chaines de valeur.  
Faible croissance économique dans les pays développés à expliquer en mobilisant les théories de la stagnation 

 
 B - Expliquer à travers les vagues de Kuznets la dynamique des inégalités au sein des nations 
depuis 2000 

typologie TOP : technologie, ouverture, politique 
Expliquer la croissance des inégalités de 2000 à 2008 dans les pays développés : seconde vague de Kuznets, 
théorème Stolper Samuelson, effets de la fragmentation des chaînes de valeur, effets des changements 
technologiques, effets des modifications politiques et institutionnelles 
Expliquer la croissance des inégalités de 2000 à 2008 dans les pays émergents : les vagues de Kuznets ne sont 
pas synchrones (entrée des pays émergents dans la première vague de Kuznets), courbe de Kuznets, modèle 
d'Arthur Lewis.  
Expliquer la stagnation voire la baisse des inégalités dans les pays émergents et dans les pays développés : 

 ; dans les pays développés 
= possible entrée dans la seconde phase de la deuxième vague de Kuznets.  
 
III. Quel avenir pour cette dynamique des inégalités et quelles conséquences/quels risques pour les 
sociétés capitalistes ?  
 A - « effet boomerang  
Avec le déplacement des déciles urbains chinois vers le haut de la distribution mondiale des revenus, la 

 
pendra à la fois de la croissance économique des pays dans lesquels vivent 

les populations situées dans le bas de la distribution mondiale des revenus (en Inde et en Afrique) et dépendra 
également de la capacité des nations à limiter les inégalités internes.  
 B - Ploutocratie et populisme  
Selon B. Milanovic, le dévelo
en 1980 expose les démocraties occidentales à deux grands risques : aux États-Unis, le risque ploutocratique 
(imposition des règles du vivre ensemble par les plus riches) et en Europe, le risque populiste (montée en force 
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3.1.3.3 - Bibliographie indicative des corrigés proposés (les références incontournables sont mises en gras)

- Acemoglu D., Robinson A. (2015), Prospérité, puissance et pauvreté : Pourquoi certains pays réussissent 
 ?, Traduction du Handbook. 

- Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G. (2018), World Inequality lab, Rapport sur les 
Inégalités mondiales, Le Seuil.  
- Atkinson A.B. (2016), Inégalités, Le Seuil, 2016. 
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3, September 1970, Pages 244-263.  
- Banerjee, A.V., Duflo, E. (2003), «Inequality and Growth: What Can the Data Say? » Journal of Economic 
Growth 8, 267 299. 
- Bourguignon F. (2012), alité. 
- Bourguignon (2015), « Revisting the Debate on Inequality and Economic Development », 
Politique, n°5, pp. 633-663. https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2015-5-page-633.htm 
- Case A., Deaton A. (2020), Deaths of Despair and the Future of Capitalism, March, Princeton UP. 
- Denis V., Ruiz N. (2009), « Mesurer les inégalités », Cahiers Français, 351 : 22-28.  
- Garbinti B., et Goupille-Lebret J. (2019), « Inégalités de revenu et de richesse en France : évolutions et liens 
sur longue période », Economie et Statistiques, n°510. 
- Kuznets S. The American Economic Review, Vol. 
45, pp. 1-28. 
- Milanovic B. (2019), Inégalités mondiales, le destin des classes moyennes, les ultra-rich
chances. 
- Montel O. (dir.) (2009), Inégalités économiques, inégalités sociales, Cahiers Français, n°351. 
- Mussard S., Terraza M. (2009), « Décompositions des mesures d'inégalité : le cas des coefficients de Gini et 
d'entropie », Recherches économiques de Louvain, n°2. 
-  OCDE (2008), Croissance et inégalités .
- OCDE (2012), Réformes économiques 2012 : Objectif croissance, « peut-on à la fois réduire les inégalités 
de revenus et stimuler la croissance ? », Chapitre 5. 
- OCDE (2017), Bridging the Gap. Inclusive Growth 2017, Update Report, Paris, OCDE.  
- Piketty T. (2013), Le capital au XXIème siècle. 
- Piketty T. (2015), . 
- Piketty T. (2019), Capitalisme et idéologie. 
- 

 
- Sen A. (2012), . 
- Silber J. (ed) (1999), Hanbook of Income Inequality Measurement, Springer.  
- Stiglitz J. (2012), . 
- Stiglitz J. (2015), La Grande Fracture (The great divide: unequal societies and what we can do about them), 
édition Les Liens qui libèrent. 
-Tronquoy T. (dir) (2015), « Les inégalités, un phénomène à plusieurs dimensions », Cahiers français, n°386.
 
Ressources complémentaires : 
 

- Acemoglu D. (2002), « Technical Change, Inequality and the Labor Market », Journal of Economic 
Literature, Vol. 40, n°1. 
- Acemoglu D., Autor D.H., (2
bénéfices », Handbook of Labor Economics, Vol. 4, Orley Ashenfelter et David E Card Elsevier.   
- Adaroc A., Cojocaru A., Kilic Celik S., Narayan A., (2022), « Impact of Covid-19 on global income 
inequality», in Banque mondiale, Global Economic Prospects, chapitre 4, janvier. 
- Aghion P. (2020), Le pouvoir de la destruction créatrice. 
- Artus P. (2017), « Inégalités et croissance : quel sens et quel signe pour la causalité ? », Flash Economie, 
n°1273. 
- Atkinson, Anthony (2015), « Inégalités : que peut-on faire ? », Harvard University Press. p. 384   
- Autor, David, Lawrence F Katz et Melissa S Kearney (2006), « Mesure et interprétation des tendances des 
inégalités économiques : la polarisation du marché du travail américain », AEA Papers and Proceedings. 
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- Azar, José, Ioana Marinescu, Marshall I. Steinbaum (2017), « La concentration du marché du travail », 
Document de travail n° 24147, NBER.
- Banerjee, A.V., Duflo, E. (2022), Rapport sur les inégalités mondiales. 
- CEPII (2019), Panorama du CEPII, « Un monde moins inégalitaire, mais des pays plus inégaux ? ». 
- Chancel L. et al. (2022), Rapport sur les inégalités mondiales. 
-Deaton A. (2021), « COVID-19 and global income inequality », NBER, working paper, n° 28392. 
- Alvaredo Facundo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman (2017), «Dynamique 
des inégalités mondiales : nouvelles conclusions de WID.World », Document de travail NBER, n° 23119.   
- Demurger  S., (2019), « Économies émergentes : quelles inégalités  », ENS Lyon, 

http://ses.ens-lyon.fr/articles/economies-emergentes-quelles-inegalites-lexemple-de-la-chine 
- Feenstra R., Hanson G. (2001), « Global production sharing and rising inequality : a survey of trade and 

 
- France stratégie (2020), Inégalités de patrimoine et redistribution. 
- Grossman G., Rossi-Hansberg E. (2008), « Trading tasks : a simple theory of offshoring », American, 
Economic Review, Vol. 98, n°5, pp. 1978-97. 
- Kanbur R., Ortiz-Juarez E., Sumneer A., (2022), « The global inequality boomerang », 
WIDER, working paper, n° 2022/27. 
- Krugman P. (2006), . 
- Kuznets, Simon (1963), « Aspects quantitatifs de la croissance économique des nations : VIII. Répartition 

des revenus par taille », Economic Development and Cultural Change 11, n° 2, Partie 2 (janvier) : 1-80.   
- Lakner, C. et B. Milanovic (2016), « Répartition internationale des revenus : de la chute du mur de Berlin à 

la Grande récession », World Bank Economic Review 30(2) : 203- 232.   
- Milanovic B. 

les inégalités internationales et mondiales, Princeton University Press   
- Milanovic B. s affichent une convergence continue », 

Twitter, 25 octobre.   
- Milanovic B.,  
- Milanovic B. (2010), Nantis et démunis : une histoire brève et idiosyncrasique des inégalités internationales.
-Milanovic B. et J. Roemer (2016), « Interaction entre les inégalités de revenu internationales et nationales », 

Journal of Globalisation and Development, 7(1), 109-115   
- Milanovic B., (2022a), « After the financial crisis: the evolution of the global income distribution between 
2008 and 2013 », in The Review of Income and Wealth, vol. 68, n°1. 
- Milanovic B., (2022b), « The three eras of global inequality, 1820-2020 with the focus on the past thirty 
years », Stone Center on Socio-Economic Inequality, working paper, n° 59. 
- Porter M. (1993), age concurrentiel des nations, Interéditions. 
- Romer P. (1986-1994), « Journal of Economic Perspectives, n°1.
- The Material 
World, Alan B. Krueger, Princeton University and NBER April 12.  
- 
au vingt-et-unième siècle », Princeton University Press, 528 pages.   
- Schumpeter J.A. (1942), Capitalisme, socialisme et démocratie. 
- Slate (2018), «  », J-M. Pottier. 
- Société Générale (2018), « La dynamique des inégalités : existe-t-il un modèle général ? », Econote, n°42.
- Finance and Development, September, 17-19.
- Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J.P., (2009), Richesse des nations et bien-être des individus. 
-World Bank (2020). Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune. Washington, World Bank.
 

De nouvelles données de panel internationales ont montré que les sociétés préindustrielles étaient souvent 

notamment Milanovic, B., Lindert, P., et Williamson, J. (2007), « Mesure des inégalités anciennes », 
Document de recherche sur les politiques de la Banque mondiale, n° 4412.   

Deininger et Squire (1996, 1998) ont rassemblé le premier ensemble de données de grande ampleur comportant 
suffisamment d'observations (682 observations de coefficients de Gini et de parts de quintile dans 108 pays) 
pour étudier l'évolution des inégalités au sein des pays. Voir Deininger, Klaus et Lyn Squire (1996), « Un 
nouvel ensemble de données mesurant les inégalités de revenu », World Bank Economic Review, Vol. 10, n 
n°3, pp. 565-91. 
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3.1.4 - Commentaires généraux sur les prestations des candidats 

 
Points forts : 

 
- Des efforts de problématisation et de reformulation du sujet dans la grande majorité des copies.
- Une volonté de structuration des copies avec un plan détaillé apparent. 
-  
- M

les nations  
- Représentations graphiques bien choisies (schémas bienvenus dans la mesure où ils sont complets, 

explicités et reliés au sujet) : ne pas hésiter à utiliser des couleurs pour ce faire 
- Argumentation claire  
- Mesure des inégalités : indice de Theil (inégalité entre les nations 

de Gini, part du top 1%, du top 10%  dans le revenu global, rapport interdécile 
-  
- Partition de la période en sous-périodes 
- Inégalités territoriales et économie géographique 
-  

 Une bonne maîtrise de 20 références bibliographiques clés sur chaque thème semble 
incontournable. 

 
 

Points faibles : 
 
- Termes du sujet pas toujours bien définis en introduction (notions et formulation du sujet : « entre »
versus « au sein »). 
- Non-respect du cadrage temporel (depuis 2000) occasionnant du hors sujet (il vaut mieux une copie 

dense et ciblée, donc courte, que de longs développements rattachés indirectement au sujet) et 
-2000 

- Problématisation insuffisante 
- 

2000  
-  
- Des copies déséquilibrées : introduction et première partie trop longues, suite et fin du devoir 
inaboutis (mauvaise gestion du temps). 
-  : les mécanismes doivent être 
toujours explicités et illustrés. 
- Des citations des références incomplètes et insuffisamment mises en valeur. 
- Encore trop de fautes de français. 
- Utilisation des théories de la dépendance et des théories marxistes du commerce international pour 

 
- Utilisation de connaissances sociologiques. 
-  horoscope 

ou un « poids des représentations » du 
type : « les inégalités vont de toute façon augmenter » en contradiction totale avec la posture du 
chercheur en sciences sociales qui se concentre sur les faits sans idée préconçue. 
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Un certain nombre de ca a pas anticipé qu les inégalités pourrait tomber
à nouveau, donc les copies sont moins bonn anque important de données

traité par un certain nombre de candidats. Cela se traduit par des copies centrées sur les contenus de 
la terminale, avec des copies parfois très courtes, aux apports scientifiques limités.  

Les copies ont traité plutôt du commerce international, avec des parties « fictives » sur des 
solutions potentielles pour réduire les inégalités. Peu de références attendues ont été présentées. De 
nombreuses approximations (exemple : les avantages comparatifs souvent peu maîtrisés) sont à 
remarquer. Très peu de travaux académiques, notamment contemporains, ont été mentionnés. Aucun 
travail empirique sur la montée des iné
généralement « grand public » et peu scientifiques.  

Cela conduit à une inquiétude quant au niveau de maîtrise des contenus. La dimension 
historique a été souvent ignorée.  

De manière formelle, la construction des introductions est souvent incomplète (quand elles 

la période et le  2000 trisé mpirique (et même 
géopolitique).  
 

Conseils formels complémentaires :  

 - Utiliser une encre foncée car les copies sont scannées 
 -  (une copie valant 12/20 en termes de construction et de contenus a eu la 

note de 09/20 dans la mesure où elle contenait 49 fautes !...) ; y compris celle des auteurs eux-
mêmes (exemple : Milosévic ou Brankovic  

 - Soigner la syntaxe 
 -  
 - Respecter les règles de citation des ouvrages (auteu

 ; et éviter de citer des 
 

- Ne pas utiliser des jugements de valeur au sujet de travaux scientifiques, comme plusieurs copies le 
font : « peu reluisant », « édifiant » ou des propos globalisants : «  » 

 - 
candidat soit admissible avec un 6 ou un  (08/20 pour cette année). 
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3.1.5 - Exemple de bonne copie de composition 
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3.2 - fourni au candidat
(coefficient 4)
 

Jury (12 correcteurs) : Mathieu Béra, Catherine Bruet, Louis Chicoine, Anne Decultot, Armelle 
Delorme, Mathieu Grandclaude, Anne-Sophie Letertre, David Mélo, Marine Métral, Julien Pellegrini, 
Estelle Vallet, Aurélie Vialle. 

Rapporteurs : Catherine Bruet et Laura Cruchet 
 

3.2.1 -  

Il est demandé de construire à partir du dossier, pour une classe de niveau déterminé, le plan 
es.  

 
 

attendre de celle-
it enfin signaler les ouvrages ou articles qui pourraient 

-ci ne paraît pas 
 

 
 
3.2.2 - Les résultats 

les principales statistiques sont les suivantes : 

- 193 présents admissibles dans le public (sur 322 inscrits, et 59 admissibles) et 25 dans le privé (sur 
49 inscrits, 4 admissibles)
première épreuve.  

- Une moyenne 8,83 au concours public, en légère diminution (9,16 
 et une moyenne des admissibles de 12,83 (en légère hausse (12,59 en 2022) ; et, en ce qui 

concerne le privé, une moyenne de 7,12 (en légère baisse : 7,57 en 2022) et une moyenne des 
admissibles à 10,25 (contre 14 . 

- Une note maximale à 17/20 (public) et 16/20 (privé) ; et une note minimale à 01 (public et privé).

- La note minimale des admissibles à cette épreuve est 7/20 dans les deux concours (contre 5/20 dans 
. 
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3.2.2.1 

Graphique 3 : Notes des 193 candidats ayant composé et notes des 59 admissibles 
 

 
 

  

3.2.2.2  Au CAERPA 

Graphique 4 : Notes des 25 candidats ayant composé et notes des 4 admissibles 
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3.2.3 - Sujet du dossier (Sociologie) : « Age / génération et form »

* Informations aux candidats : Il est demandé au candidat de construire, à partir de ce dossier, et 

des travaux à réaliser par les élèves. Le candidat doit indiquer les documents retenus parmi ceux que 

documents, en dégageant les résultats à attendre de cette exploitation sous 

 
 
* Extrait du programme de terminale 
sociales (Sociologie) : « 
contemporaines ? »  
 
Ob 1 : 

- 
engagement associatif, consommation engagée). 

- 
(incitations sélectives, rétributions symboliques, structure des opportunités politiques). 

- 
sociodémographiques (catégorie socioprofessionnelle, diplôme, âge et génération, sexe).

- Comprendre la diver
travail, nouveaux enjeux de mobilisation, luttes minoritaires), des acteurs (partis politiques, 
syndicats, associations, groupements) et de leurs répertoires.   

 
 

Ce dossier comporte 8 documents. 
 

- Document 1  (Gérard Mauger, 2015) 
- Document 2 : Déprise politique des nouvelles générations (Louis Chauvel, 2010) 
- Document 3 (Jean-Philippe Viriot-Durandal, 2003)
- Document 4  (INJEP, 2011) 
- Document 5 

sociodémographiques (INSEE Première, 2016) 
- Document 6 : la participation politique numérique des jeunes (Julien Boyadjian, 2020)
- Document 7 : la consommation engagée des jeunes (et autres variables 

sociodémographiques),  Patricia Croutte et al. (2006) 
- Document 8 : âge et syndicalisation (Sophie Béroud et al. 2019). 

 

  

                                                 
1 , et particulièrement 
sur la variable sociodémographique « âge et génération » (soulignée en gras). Pour le traiter, il conviendra de 

 qui met en évidence les formes de 
 ci-dessus).  
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Document 1 et de génération

Mannheim, dont Le Problème des générations [1928, éd.  2012] est devenu un classique, est 
souvent considéré comme le fondateur de la théorie sociologique des générations. S'efforçant 
d'intégrer en un système cohérent l'« approche positiviste » (Comte) et l'« approche romantico-
historique » (Dilthey) des générations et empruntant au marxisme le concept de situation de classe et 
l'analyse des rapports entre situation de classe et conscience de classe [Mauger, 1990 ; Attias-Donfut, 
1988], Mannheim définit une génération par sa situation dans le cours de l'histoire : « Une génération 
[...] participe en parallèle à la même période du devenir collectif », écrit-il. À cette situation 
correspond, selon lui, une « tendance à un mode de comportement, une façon de sentir et de penser 
déterminés » [1928, éd. 2012, p.  

Comment rendre compte de l'écart qui se creuse entre générations successives ? Selon 
Mannheim, chaque génération grandit « immergée dans des comportements, des sentiments et 
attitudes hérités », dont une part est inculquée « à l'insu de l'éducateur et de l'élève », et l'autre, apprise 
et enseignée consciemment. Conscientes ou inconscientes, « les expériences faites au cours de la vie 
ne s'accumulent [...] pas simplement par addition et entassement, mais s'articulent dialectiquement, 
écrit-il. Les premières impressions (les "expériences de jeunesse") ont tendance à se figer comme une 
image naturelle du monde. Ultérieurement, toute expérience nouvelle s'oriente par rapport à ce groupe 
d'expériences, qu'elle soit ressentie comme confirmation [...] de cette première couche d'expériences 
ou comme sa négation » : « Toute expérience concrète reçoit sa forme de cette référence aux 
expériences primaires. » Du caractère dialectique de cette genèse procède l'importance décisive des 
premières impressions, des expériences de jeunesse, constitutives d'une « image naturelle du 
monde », du « tréfonds inconscient » dans le lexique de Mannheim. La « tendance propre à une 
génération » est au principe de s  : « Du slogan 

 » 

Que se passe-t-il lorsque cette tendance propre à une génération est confrontée à une 
transformation des structures sociales ? « L'enfant, l'adolescent [...] est constamment susceptible 
d'ouverture à de nouvelles influences », écrit Mannheim. Ils « laissent sans problème s'infiltrer en eux 
des dispositions d'esprit, des habitudes nouvelles inconscientes ». À l'inverse, « l'adulte, transporté 
dans un nouveau milieu, transforme les aspects conscients des façons de penser et de se comporter, 
mais ne s'acclimate jamais de fond en comble de la même manière. Les façons de se comporter les 
plus fondamentales [...] s'immobilisent le plus souvent au stade de développement antérieur ». C'est 
dire qu'un changement radical de conditions objectives n'a pas les mêmes conséquences suivant l'âge, 
c'est-à-dire suivant le stade atteint dans la formation du « tréfonds psychique 
selon Mannheim, l'état des structures sociales auxquelles sont confrontées des générations différentes 
(associées à une situation de génération particulière et caractérisées, de ce fait, par une tendance à un 
mode de comportement spécifique) n'exerce pas les mêmes effets sur les générations les plus jeunes 
et les plus âgées [1928, éd. 2012, p. 76-82]. 

Source : Mauger Gérard, (2015), Ages et générations, La Découverte, « Repères », p. 47 et suivantes.
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celui-
Leur absence du jeu institutionnel traditionnel  
collective objective  est dangereuse pour la démocratie, pour laquelle il manque des successeurs, 
alors même que, contrairement aux idées reçues, il existe un réel intérêt des jeunes pour la chose 
publique (Muxel, 2000). Mais ce problème est avant tout celui du déséquilibre de la représentation 

pté aussi peu de jeunes de moins de 50 ans. La 

(figure 11) 
ans, ce rapport est passé à un junior pour neuf seniors en 2007 (figure 12). Ce déséquilibre est inédit.

 

Figure 11  
 
 

 

Figure 12 Nombre de députés de plus de 60 ans pour un député de moins de 40 ans (base 
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à la fin des années 1940, un point de départ central apparaît : la jeunesse extrême des députés de la 
-à-dire le 

années 1930, a disparu, alors que la jeunesse résista
parvient au pouvoir avec une extrême précocité. Les moins de 40 ans représentent près de 35 % de 

 
socialisation et de légitimation politique aux effets générationnels exceptionnels. 

e République, cette génération de jeunes 
e 

retournement. Les plus âgés de 1973 sont défaits en 1978, et une jeune garde apparaît, les 

, où les influences directes ou 
indirectes du trotskisme et du maoïsme des uns a pour parallèle le mouvement Occident qui, au travers 

la Résistance. Ainsi -boomers, nés à partir 

Démographiquement, les uns sont les enfants des autres. Cette scansion historique est intéressante, 
dans la mesure où 1968 a opposé une génération fortement politisée par la guerre et la Résistance à 
la génération de ses propres enfants, politisés dans le mouvement de mai 1968, qui ont été deux 
grandes écoles de la prise de parole ou du pass  

 
ou trois décennies, et ceux qui rat
bénéficier un jour 
sera fortement constituée ou non.  le caractère bloqué du jeu politique a un effet de repoussoir 
dont la conséquence est un cercle vicieux 

chances de susciter des décisions défavorable  : dette 

cohorte des sortants immédiats et réformes de fond dont le poids porte avant tout sur les générations

manquent pas où les convives ont oublié de consulter les prix sur le menu, où les payeurs ne sont pas 
invités au festin. 

coulisses fournissent comme une caricature des 
caractéristiques de la société française et de ses rapports générationnels : la crispation des seniors, qui 
ne veulent pas songer à une succession après trente ans de carrière au plus haut niveau, et la frustration 
de jeunes plus si jeunes, travaillant avec abnégation et discrétion, mais sans promotion, pour un 

etrouve dans la participation à des discussions 

et politisée que les enseignants.  
 
Source : Louis (2010), Le Destin des générations. Structure sociale et cohortes en 
France du XXe siècle aux années 2010, Préface à l'édition « Quadrige », PUF (1ère éd. 1998). 
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Document 3

Les retraités comme entrepreneurs politiques indépendants 
Le stade le plus achev
totalement indépendantes ayant pour but de capitaliser les voix et de gagner des sièges. En adoptant 

tis politiques, les 
organisations de retraités ont adopté des stratégies de lobbying singulières. La stratégie consiste tout 

ressources symboliques et mat

-mêmes partie prenante du jeu parlementaire, elles accèdent directement 

parlementaires sont faibles, voire inconsistante
des petites formations. 

En Europe, le terme de pouvoir gris a été mis en avant lorsque certaines organisations de retraités ont 
décidé, avec plus ou moins de bonheur, de créer leurs propres formations politiques. Le « Parti pro-
retraités », ADR, au Luxembourg, a gagné 5 sièges aux élections législatives de 1995, tandis que le 
mouvement Waardig Ouder Worden (vieillir dans la dignité) a atteint 3,4 % des suffrages en Flandre 
et à Bruxelles, soit 127 000 voix aux dernières élections européennes. Le parti tchèque des retraités, 
DJZ, dont les effectifs étaient estimés en 1996 à 50 000 membres, a recueilli 3,09 % des voix aux 

-  le plus marquant 

démocrate, au pouvoir depuis des décennies, un sévère revers électoral, en lui faisant perdre la 

la part 
des groupes retraités. Aux Pays-Bas, en 1993, les menaces de réduction drastique du montant des 

à des contre- te.   

ouvertement discriminatoires de la part des partis politiques. Certains ont clairement affiché leur 
volonté de rajeunissement en présentant exclusivement des candidats de moins de 50 ans. En 
République tchèque, le président des sociaux-
excessives et traité la direction du petit parti de « séniles »  

retraités est exprimée lors des échéances électorales. Les partis politiques de retraités en représentent 

traditionnels. Le succès très relatif de ces formes de pouvoir gris pose le problème de la consistance 

ard des 
décideurs publics. 

Source : Viriot-Durandal Jean-Philippe (2003), Le pouvoir gris, chapitre 2 : « Les retraités comme 
force politique organisée », pp. 75-87. 
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Document 4
-il appréhendé par les -

elle celle des opérateurs du service volontaire. Et que disent-
aussi des difficultés de cet engagement ? 
 

Lorsque les jeunes sont interrogés en 2002 par la SOFRES2 sur la signification du terme 

auxquels ils sont confrontés : 

décisions importantes que les jeunes auront à prendre, décisions pouvant être perçues comme
 

-ci à un 
don de soi, à une aide, à un échange entre des personnes engagées et des personnes démunies (enfants, 

 et à une logique de bénévolat. Enfin, la dernière représentation 
-

engagements idéologiques, voire politiques, davantage militants dont le fondement est la défense 

jeunes dont le niveau socioculturel est le plus élevé. 

va

sur des choix à venir, pouvant entraîner ainsi une tendance au report des engagements. 
Trois dimensions peuvent donc être distinguées dans les représentations que les jeunes se font de 

adulte, la deuxième concerne davan
 

 

est portée par le service civil volontaire ? 
 

Effectivement, Valérie Becquet montre que la deuxième et la première dimensions  
 sont particulièrement présentes, voire même en forte 

interrelation3. Elle souli
altruiste, qui recouvre la dimension bénévole évoquée précédemment : ils souhaitent « agir 
concrètement et être utile, aider les autres, les personnes en difficulté ». Vient ensuite une logique de 
formation et de parcours, qui recoupe la dimension relative aux éta : 

professionnelle. 
En ce sens, et ce point me paraît important, la démarche altruiste ne semble pas indépendante de 

t et de se 

contribution à la construction de la trajectoire individuelle ».  

                                                 
2 étude réalisée en septembre 2002 auprès de jeunes Français. La SOFRES a 

chaque réunion durant plus de trois heures : six groupes de six garçons et filles de 15 à 25 ans ont été constitués en région 
parisienne et en province, témoignant de situations sociales et scolaires diversifiées. 
3 Voir le chapitre « Devenir volontaire : profils, motivations et parcours », pp. 28-38. 
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-

jeunes au monde politique. En même temps, ils confirme
associatif. Par exemple, Valérie Becquet souligne que, si le service civil influe positivement sur la 

syndicats 

un éventuel engagement. Ainsi, la 

au moins une association : cette participation associative est stable depuis vingt ans, mais elle tend 
ncerner davantage la vie de la cité4. 

gent pas la dimension morale de celui-

5 -à-dire au fait 

publics, ils souhaitent que cette dé

de leur engagement. 
De même, la méfiance vis-à-vis des médiations politiques et institut

6. 
 

ntiellement par le biais des manifestations, est 
révélateur des rapports renouvelés que les jeunes entretiennent avec la politique et la société, mêlant 

limité dans le temps, témoignant aussi de leur volonté de mettre en avant leurs réelles capacités 
-

struit désormais à travers les dynamiques 

des positionnements politiques et idéologiques 
parcours plus subjectifs, fragmentés, pluriels, construits à partir de diverses expériences et ressources 
(relationnelles,  
 
Source : « Au coeur du service 

 », Entretien avec Bernard Roudet, Vol. 4, n°34, pp. 9-12. 
  

                                                 
4 Roudet B., « Participation associative : des jeunes plus engagés dans la vie de la cité », Jeunesses : études et synthèses, 
INJEP, n° 4, mai 2011. 
5 Schnapper D., ris, juin 2011. 
6 Muxel A., Avoir 20 ans en politique. Les enfants du désenchantement, Le Seuil, Paris, 2010 ; Roudet B., « Liens à la 
politique : des jeunes davantage impliqués et plus protestataires », Jeunesses : études et synthèses, INJEP, n° 2, novembre 
2010. 
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Document 5

 
Sources : INSEE, INED, enquête 1983 Contacts entre les personnes ; INSEE, enquêtes EPCV 1996 

et 2002; INSEE, enquête SRCV-Silc, 2013. 
 
Source : Burricand Carine, Gleizes François, (2016),  INSEE Première, n°1580, janvier.  
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Document 6 : la participation politique numérique des jeunes 
 

E2C : Ecoles de la deuxième chance. 
 
Source : Boyadjian Julien, (2020), La participation politique en ligne des jeunes à travers le prisme 
des inégalités socio-culturelles, INJEP, Notes & rapports / R  
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Document 7 : la consommation engagée des jeunes (et autres variables sociodémographiques)
 
 

 
CREDOC, (2006), Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français ». 

 
 
Source : Croutte Patricia, Delpal Franck, Hatchuel Georges, (2006), « Représentations et pratiques 
de la consommation engagée : évolution 2002-2006 », Cahiers de Recherche, n°213, p. 33.  
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Document 8 : âge et syndicalisation 

 
Source : DARES-DGAFP-DREES-INSEE, enquête Conditions de travail 2013. 
Champ : salariés de moins de 35 ans, France entière. 
Lecture : 16,3 % des 30-34 ans dans la fonction publique sont syndiqués contre 5,3 % dans le secteur 
marchand. 
 
Source : Béroud Sophie, Dupuy Camille, Kahmann Marcus, Yon Karel, (2019), « Jeunes et 
engagements au travail : une génération asyndicale ? », Presses de Sciences Po, Vol. 2, n°2, p. 15. 
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3.2.4 Attentes des correcteurs 

 : les bonnes copies allient un bon ciblage du sujet, du 

baccalauréat.  (OA) du 

gogique « standard ». Or, certaines 

îtrisé. Les copies mal ciblées (malgré les précautions des 
semble des variables sociodémographiques, et éventuellement y 

. Mais le fait que le sujet soit plus précis et centré sur 
ur repérer 

les « bons candidats », grâce à une maîtrise scientifique réelle.  
Le thème a été travaillé par les candidats, avec des références pointues et des copies trop

qui semblent 

,
-

sujet. Il paraît plus judicieux de proposer des activités pédagogiques adaptées et cohérentes tout au 
long de la copie, -sol.  

Formellement, on trouve encore des copies illisibles, des copies très sales et raturées et une 

des professeurs déjà titulaires, on pe Inversement les copies bien écrites 
et qui mobilisent par exemple des jeux de couleurs sont appréciées du fait de leur lisibilité.  
 
3.2.4.1 - Le cadrage global  

 
I ans une perspective pédagogique 

aux programmes de lycée. La présentation de la place du sujet dans 
le programme permet de préciser les pré-ac

-faire, mécanismes) dans une progressivité globale. Une 

chapitres.  
Les copies présentent globalement des introductions pédagogiques très détaillées, qui 

replacent les OA en perspective avec les autres OA et les autres niveaux. Cela se traduit également 
par des hors-sujets fréquents, notamment en traitant des f
variables sociodémographiques. L cadrage, en dépassant les OA, en choisissant de traiter 
au-  des programmes a été pénalisé. Il faut traiter les OA qui sont fournis, quitte à 
préciser, le cas échéant, que le dossier ne clôt pas la totalité du thème au programme. Il importe par 
ailleurs, si tous les objectifs fournis ne sont pas traités par le candidat ou la candidate, de ne pas 

er les choix effectués, qui peuvent être 
pertinents dans certains cas. Il est rappelé que les verbes débutant les OA précisent ce que doivent 
maîtriser les élèves (« connaître » ou « comprendre ») et donc la manière dont le professeur est amené 
à construire son dispositif pédagogique. 
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3.2.4.2 -

L , exploitation 
pédagogique) est réalisée en cohérence et avec progressivité en lien avec les différentes composantes 

 ; les modalités de mise en activité des élèves doivent être variées (et ne pas se limiter à 
des questions/réponses sur les documents) ; des synthèses permettent de faire le point sur les acquis 

ercices simples de remédiation. 
 savoirs pour enseigner » et « savoirs à enseigner » et 

savoir sélectionner les documents ou extraits de documents adaptés, en contenus et en longueur, à des 
élèves de term

proposées sont en adéquation avec les OA et adaptées au niveau des élèves. Les synthèses sont variées 
dans leur f Or, encore de trop nombreuses copies présentent un 

et la place dans la séquence (sous forme de références au plan), au risque de perdre un temps 
précieux : ce qui est important est de montrer que le candidat maîtrise le statut de chaque document 
et est capable de le replacer dans un contexte plus large (théorique et scientifique) de façon 
de la manière la plus pertinente possible. Ainsi des propositions de découpage des documents sont 
parfois présentes, montrant que la dimension pédagogique est bien articulée avec la dimension 

 trop souvent marquée par une suite de questions-
réponses, qui se limitent à chercher une information précise dans le document, mais qui ne sont pas 
de nature à faire réfléchir les élèves. Les questionnements de nature plus analytique, permettant aux 
élève
prérequis par exemple) confirmaient une bonne maîtrise du candidat. Ont été valorisées les copies qui 
proposaient des activités variées, dont les objectifs ont été p
logique dans une progression dans les apprentissages. De plus, les apports du professeur concernant 

aux candid  

et doit montrer la capacité du candidat à maitriser des formes pédagogiques spécifiques dans un 
objectif explicite. Les copies montrent parfois une méconnaissance des dispositifs proposés (par 
exemple, les classes puzzle) et/ou des situations didactiques incohérentes (par exemple, réfléchir sur 

 
En termes de contenus, il est apprécié de prévoir une sensibilisation pour « donner envie » aux 

élèves de suivre la séquence. Par ailleurs, en plus de la maîtrise des connaissances du programme, 

englobante qui démontre une maîtrise supérieure à celle attendue des élèves. Beaucoup de copies 
manquent également de synthèses de cours. Les activités présentées doivent comporter les réponses 

implique, pour le professeur de veiller à la maîtrise des exercices formels (par exemple, prévoir une 
épreuve composée respectant les attendus et principes fondateu preuve au baccalauréat). 
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3.2.4.3 - Les contenus scientifiques

E
preuve de rigueur et de maitrise des connaissances scientifiques. Une sensibilisation des élèves à la 
démarche scientifique en sociologie et notamment à la distinction « variable explicative » et 
« variable à expliquer » permet de se conformer aux attentes des préambules des programmes. La 
distinction entre âge et génération est un minimum attendu ; 
un « plus » scientifique.  Les copies recèlent des contenus scientifiques souvent basés sur le document 
1, sans autre référence spécifique à ce thème.  Certaines copies sont centrées sur les jeunes alors que 
des do  

Le dossier documentaire était construit de manière à aller du plus conceptuel au plus concret, 

 la manière la plus pertinente. Les bonnes copies ont été capables de 
distinguer âge et génération. Elles mentionnent également la difficulté à distinguer les deux. 

pédagogique. On a pu constater un décalage entre la maîtrise des contenus scientifiques et la pauvreté 
de la dimension pédagogique , et inversement. Or il est important de rappeler que 

capacité du candidat à traduire les savoirs pour enseigner en savoirs à enseigner (dont le cadre est 
 

 
3.2.4.4 - Les évaluations (qualité et diversité) 

 
L

(diagnostique, formative, sommative) est attendue  

visés).  
La correction des évaluations est attendue, mais le renvoi à un point de cours peut être suffisant. 

Elles doivent être adaptées à la classe de terminale, en particulier en lien avec les épreuves du 
baccalauréat. Un barème des évaluations proposées est attendu. Il est important de rappeler les 
compétences visées dans les exercices proposés, et de faire le li

(souvent Question/Réponse) et des évaluations de « type bac » qui ne correspondent pas ou mal aux 
attendus du baccalauréat ou qui portent sur des notions et/ou des mécanismes hors programme.  

 
3.2.4.5  Compléments bibliographiques 

ne bibliographie commentée à destination des professeurs et
à destination des élèves, car elle(s) révèle(nt) la culture scientifique du candidat au-delà du dossier 
qui est mis à sa disposition. Elle peut être insérée dans le corps de la copie, au moment opportun. 

ication des propositions bibliographiques qui présente un intérêt (et non pas 
seulement une liste en fin de copie). 
sur laquelle il pourra ajouter au fur et à mesure de son travail, les référen
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3.2.4.6 -

Cadrage global  
 
 
- présentation de la place du sujet 
dans le programme 
- présentation des prérequis 
- présentation de la problématique 
- présentation des objectifs 
(savoirs, savoir-faire, 
mécanismes) 

Qualité de la démarche 
pédagogique  
 
- utilisation du dossier 
documentaire 
(présentation, 
compréhension ; 
exploitation pédagogique) 
- cohérence et 
progressivité des 
différentes composantes 

 
- Modalités de mise en 
activité des élèves 
- synthèse(s) 

Contenu 
scientifique   
 
- en lien avec les 
programmes 

 
- avec le thème 
- Rigueur et maitrise 
des connaissances 
 

Evaluation  
 
 
- qualité 
- diversité 
 
 
 
 

Bibliographie  
 
- à destination des 
élèves 
- à destination des 
professeurs 

Incon-
tournables 

Placer le sujet dans une 
perspective pédagogique   et une 
perspective scientifique  
 
Les 2 formes de cadrage doivent 
être présentes dans la copie mais 
pas nécessairement dans 

 

dimensions de la variable âge ou 

être trouvé uniquement dans le 
contenu scientifique.    

- Faire la distinction entre 
« savoirs pour enseigner » 
et savoirs à enseigner » et 
savoir sélectionner les 
documents ou extraits de 
documents adaptés, en 
contenu et en longueur, à 
des élèves de terminale 
- savoir se limiter aux 

listés dans le programme 
et à ce qui est nécessaire à 
leur atteinte dans la 

classe.  
- activités en adéquation 
avec les OA et adaptées au 
niveau des élèves  
- synthèses variées dans 
leur forme et dans leur 

 

Rigueur et justesse 
dans la présentation 
des différents 
concepts et 
mécanismes. 

Présence de 
différentes formes 

adaptées aux 
circonstances du 
cours (diagnostique, 
formative, 
sommative)  

proposé qui compte 
et la capacité à 
justifier pourquoi ce 

dans ce contexte.  
La correction des 
évaluations est 
attendue, mais le 
renvoi à un point de 
cours peut être 
suffisant 

justification des 
propositions 
bibliographiques 
qui présente un 
intérêt.  

A valoriser Pédagogie explicite présentant les 
objectifs, le positionnement du 
chapitre dans la progression 

- Variable à 
expliquer/variable 
explicative  

- Pour les documents 
statistiques : qualité de 

suscitée chez les élèves, 
(on attend un vrai 
travail intellectuel 

se).  

Sensibilisation des 
élèves à la démarche 
scientifique en 
sociologie et 
notamment à la 
distinction 
« variable 
explicative » et 
« variable à 
expliquer »  

 

Les activités 
proposées doivent 
être pertinentes pour 
la classe de 
terminale, en 
particulier en lien 
avec les épreuves du 
baccalauréat.   
 
Barème des 
évaluations 
proposées    

 

Pénalisant - Dépassement du cadrage attendu, en dépassant les 
-

 
- ogiques  
- Hors-sujet 

est traité. Le candidat peut éventuellement faire 

pas développer.  
- Tous les documents doivent être utilisés (mais pas 

nécessairement tout le document).  
- 

utilisé (savoir pour enseigner par exemple).  

- Absence de 
décomposition de 
la variable âge car 

la variable en la 
décomposant 

Absence 
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3.2.5 - Éléments de corrigé (Catherine Bruet et Mathieu Béra)

 

partie de celui-ci, comme il était précisé dans la note de bas de page : « Le dossier proposé porte 

sociodémographique « âge et génération » (soulignée en gras). Pour le traiter, il conviendra de 

-dessus) ».  
 

sociales (Sociologie et Science Politique) : « 
sociétés contemporaines ? »  
 

 : 
- 

engagement associatif, consommation engagée). 
- 

(incitations sélectives, rétributions symboliques, structure des opportunités politiques). 
- ent de variables 

sociodémographiques (catégorie socioprofessionnelle, diplôme, âge et génération, sexe).
- 

travail, nouveaux enjeux de mobilisation, luttes minoritaires), des acteurs (partis politiques, 
syndicats, associations, groupements) et de leurs répertoires.   
 

 
Enjeu du sujet . 

 
* Document 1 - génération (Gérard Mauger, 2015)  
 

1. Intérêt scientifique  
Le problème des 

générations (1928 - traduction par Gérard Mauger en 2012 chez Nathan) qui explique que les 
« générations » doivent être pensées sur le modèle des classes marxistes -à-dire 

-mêmes. Mannheim (repris par Mauger) explique que les premières 
expériences de la vie se fixent et déterminent nos visions du monde, 

les incompréhensions radicales. 
Mannheim fait de la variable générationnelle un angle explicatif des faits sociaux (par exemple, des 

 y 
compris pour lire notre société contemporaine et toutes les sociétés.  
 

2. Savoirs pour enseigner7  
Mannheim (Karl), Le Problème des générations, Nathan, 2012 (première édition allemande, 

1928)  
 
 
                                                 
7 Les ouvrages cités dans cette rubrique font principalement partie de la bibliographie du concours. Ce sont des ouvrages 
à mobiliser par le professeur pour étayer ses connaissances et qui font partie de son bagage universitaire.  
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3. Perspective pédagogique 

constitution de préférences et de comportements. Cela permet de poser la variable 

théorique.  

Ce document peut être utilisé par le professeur (savoir pour enseigner) mais pas nécessairement 

permet de replacer les documents factuels dans un contexte plus large et en particulier dans la 
 

 âge » (variable utilisée fréquemment, notamment dans les documents statistiques) 
 génération 

 

Sur un plan pédagogique, ce document permet aussi de réfléchir à ce que signifie 1) une variable 
explicative (expliquer tel ou tel facteur social par celle-ci), 2) une variable à expliquer : quelle est 
la nature de la variable (ici : générationnelle), qui la rend opérante ou performative ? La génération 

 

Sur le plan pédagogique encore, ce document ouvre des perspecti
matérialisme historique : expliquer le social par les positions sociales, 2) pour nuancer ce 

 : 
 

 
* Document 2  Déprise politique des nouvelles générations (Louis Chauvel, 2010) 
 

1. Intérêt scientifique   
Ce texte pointe un fait social important 

représentativité politique de nos élus : sont-  
notamment ? Réponse de Chauvel : pas du tout ! Et cela expliquerait bien des choses quant aux enjeux 

 : retraites, grand âge, EPHAD, euthanasie, etc. Non seulement 
les représentants so

.  

 
 

 
2. Savoirs pour enseigner 

Muxel (Anne), , Presses de Sciences Po, 2001 ; et Avoir 20 ans en 
politique, Seuil, 2010 
Tiberj (Vincent), Les Citoyens qui viennent. Comment le renouvellement générationnel transforme la 
politique en France, PUF 2017 
 

3. Perspective pédagogique    
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 (AN), on peut voir que la 
8 reflète des préoccupations de la représentation nationale, qui ont peu à voir avec 

sujets qui sont à l'agenda politique et donc la perception et la participation des différentes 
générations à la vie politique (cf document 3). 

 : la classe politique en 
place, de par son âge, est encline à proposer une politique qui la concerne, ce qui laisse pour compte 

qui peut expliquer que les autres générations se sentent peu concernée « absence 
du jeu institutionnel traditionnel » des « nouvelles générations »). Cela fait le lien avec le document 

 

nt 
politique. 

 favorisent » ou « défavorisent » ; ils 
peuvent aussi travailler sur les trajectoires idéologiques des hommes politiques (en pointant les 

es tout au long de leur carrière) ; on peut également dresser une 
9 

les âges des représentants par parti politique. En guise de synthèse, on peut relier les âges au sein 
des formations politiques aux programmes et textes de lois ou amendements. 

 
Activités possibles avec les élèves à partir du texte : 

1. Lire et interpréter : À partir des figures 11 et 12, lecture de chiffres et interprétation des 
données.  

1. Exemple : figure 11 
60 ans ; 

2. Exemple : en 1981, près de 15 % des députés ont moins de 40 ans.  
2. Constater exemple de la génération « Résistance », montrer quelles sont les 

 ; procéder de même avec la génération actuellement en poste10.
3. Analyser  génération » est déterminant dans le 

choix 

nécessaires pour le baccalauréat)11.  
1. Exemple : Un personnel politique âgé, avec des 

des parlementaires (comptes de la retraite, euthanasie) ; 
2. Exemple : Des décisions peu favorables à la jeunesse car non inscrites dans le long 

terme (climat, par exemple). 

 
  

                                                 
8 La question d   ? » 
OA1.  
9 https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/ages  
10 Cf. propositio  
11 Remarque 
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* Document 3 tés (Jean-Philippe Viriot-Durandal, 2003) 

1. Intérêt scientifique  
 : celui des « vieux » et 

des partis de « vieux » qui essaiment dans le monde. Cela permet de faire varier la perspective de la 
réflexion 
politiques. Le lobbying des personnes âgées est plus ou moins efficace, il est médié par des formes 
de représentations nationales. Le « pouvoir gris 

 ?).  
Les retraités se constituent en groupes de pression afin de faire voter des lois qui vont dans le sens 

de leurs préoccupations ; le profil démographique de l'Assemblée nationale française fait que ces 
préoccupations sont reçues favorablement (cf document 2). Les autres générations se sentent 
délaissées et peu considérées, ce qui se traduit par un engagement faible, ou/et qui se détourne vers 

12. Ce document est à 
mettre en regard du précédent pour mieux comprendre comment peut opérer la variable « âge et 
génération iques « de vieux » est influencée 

intérêts et de préoccupations).  On 

« expériences de jeunesse ».  

2. Savoirs pour enseigner 
Ion (Jacques) : La Fin des militants ?, Ed.  
Galland (Olivier), Sociologie de la jeunesse, Colin, 1999 
Gaxie (Daniel), , PFNSP, 1989 
Neveu (Erik), Sociologie des mouvements sociaux, La Découverte, 2011 
Tilly (Charles), La France conteste de 1688 à nos jours, Fayard, 1986  
 

3. Intérêt pédagogique   

re (ici les retraités). Cela entre en 

prise en compte des revendications des plus anciens (ce qui ne semble pas être le cas dans les 
exemples proposés par le texte).  

Avec les élèves, on peut travailler sur différents pays pour mettre en parallèle les deux types de 
variables (âge des parlements / présence de « retraités comme force politique organisée ») ; on peut 

t voir de quelle manière le « pouvoir gris » a acquis 
« une visibilité sociale » à cette occasion. On peut également travailler sur la question des 

  ?13   

Autre piste de travail  : la presse écrite traditionnelle, les 
nouveaux médias, la télévision et la radio, « vieux médias audiovisuels » 

14. Les 
seniors sont les publics des anciens médias (télévision, radio, presse écrite et en particulier 

pas du tout la politique de la même manière et ne traitent pas des mêmes sujets. Une étude 

                                                 
12 .  
13  :  
https://www.cairn.info/la-politique-au-fil-de-l-age--9782724612356-page-197.htm  
https://atlantico.fr/article/decryptage/ces-seniors-qui-se-radicalisent-et-qui-pourraient-bien-changer-la-donne-politique-
militants-vote-democratie-france-serge-guerin 
14  
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comparative sur le traitement réservé aux vieux dans les anciens et nouveaux médias peut être 
envisagée.
 

Activités possibles avec les élèves à partir du texte : 

1. Constater : rechercher dans 
(utilisation possible des exemples du texte qui seront actualisés).  

2. Analyser :  expériences primaires »), 
exemple de votre choix, que les retraités, au-delà de leur âge commun, 

ont eu des expériences communes qui forgent leurs préoccupations du moment15. La rédaction 
16.  

3. Enquêter17 : interroger parents et grands-parents sur leurs moyen
leurs engagements (modalités) et/ou sur leur opinion à propos de propositions (politiques) les 
concernant, par exemple la retraite.  

4. Rédiger : 

visibilité de ces mouvements. On pourra travailler en classe sur un modèle de classe puzzle18

 préparer à la partie 
1 et 2 du Grand Oral. 
 
 

* Document 4  (INJEP, 2011)   

1. Intérêt scientifique  
 : une conception classique, avec la 

« remise de soi  ; une conception plus 

la solidarité mécanique, faite de renonciation du « Je sme. Elle est peu adaptée 
à nos sociétés individualistes, et encore moins aux jeunes. La seconde est en adéquation avec 

 causes ». Elle ménage une possibilité de retrait à tout moment. Elle 
i caractérise le lien social moderne. 

 
Comme attendu, le document montre que les jeunes ne renoncent pas pour autant à la recherche 

-mêmes On retrouve les idées directrices, 
censées être connues, de Jacques Ion sur « le militant post-it » et la conciliation entre épanouissement 
de soi et engagement pour autrui.  

variables sociodémographiques).   
 

2. Savoirs pour enseigner  
Ion (Jacques), La Fin des militants  
INSEE, Enquête « contacts » (1982) et les mises à jour régulières depuis.  
Hély (Matthieu), Les Métamorphoses du monde associatif, PUF, 2009 

                                                 
15  
16 Évaluation formative  
17 Cf préambule du cycle de Seconde + chapitre introductif 
18 Les élèves peuvent travailler sur les mouvements présentés dans le document, sur les médias qui rendent visibles ou 

à 
constituer des groupes multi-  
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3. Perspective pédagogique 

 

our 
vérifier « empiriquement 
méthodologies en sciences sociales).  

 

Activités possibles avec les élèves à partir du texte : 
Objectif méthodologique : travailler sur les liens logiques entre les arguments afin de consolider la 

 
1. Constater 

1. «  
2. inscription dans la vie sociale par le bénévolat  
3.  »  

2. Analyser 
« altruistes  égoïstes » ? Cela peut être réalisé à partir de leurs propres 
pratiques et/ou celles de leur entourage -parents, etc.) ayant 
une participation à la vie associative. Des podcasts19 de ceux qui ont une vie associative 
permettront de mettre en évidence les motifs de ces engagements. Un document de synthèse 
(sous forme de tableau collaboratif et/ou de padlet) pourra être réalisé.  

3. En déduire : quel est le paradoxe apparent de ces représentations ?  
Réponse attendue : « te de logiques plus 
personnelles » 

4. En déduire : quelles en sont les conséquences ? Les élèves devront argumenter en présentant 
 

1. Un engagement tourné plutôt vers les associations (au détriment des partis 
traditionnels ou des syndicats)  

2. «  »  
3. « une identité politique des jeunes » qui ne se construit plus sur des « positionnements 

politiques et idéologiques ».20  
 

 

* Document 5  
(INSEE première 2016) 

1. Intérêt scientifique   
 âge » avec celui des variables 

sociodémographiques, et de comparer ces mêmes indicateurs sur quatre périodes différentes. On a 
donc ensemble  
La variable âge est également possiblement déclinée avec la CSP, le revenu, le diplôme et le genre. 
On peut étudier les corrélations positives (entre âge et diplôme par exemple).  
Ces statistiques sur la vie associative sont précieuses. Elles doivent être approfondies par le candidat 

politique et du civique.  
la souligner.  

donc de se poser la question des motivations de cet engagement (cf document précédent). 
                                                 
19  
20 Ce sont les 3 idées qui apparaissent dans le document. Il est possible qu

 



©www.devenirenseignant.gouv.fr 
 

Page 62 

2. Savoirs pour enseigner
Ion (Jacques), La Fin des militants
Olson (Mancur), Logique de l , 1978 (1er édition américaine, 1966) 
INSEE, Enquête « contacts » (1982) et les mises à jour régulière depuis.  
Laville (Jean-Louis) et Sainsaulieu (Renaud), , pluriel, 2013
Hély (Matthieu), Les Métamorphoses du monde associatif, PUF, 2009 
 

3. Perspective pédagogique   

sociodémographiques et de vérifier le poids et le rôle de chacune dans cet engagement. 
1. Si le sexe a été l

1983, 53 % des hommes contre 34 % des femmes adhèrent à une association), on constate 
 

2. un facteur peu discriminant 
constate une constance des pourcentages pour les plus de 25 ans depuis les années 90 (autour 

%) sur la période.  
3. Le diplôme  (des deux-tiers à la moitié 

entre 1983 et 2013 des diplômés au-delà du baccalauréat 
même si on constate une érosion.  

4. engagement associatif par CSP : 2/3 des 
 : 

structures des opportunités politiques).  
5. Le niveau de vie ème et 4ème 

quartiles) sont aussi ceux qui sont le plus engagés. Cependant, on constate également que 
les plus modestes (2ème et 1er quartiles) s

  cf OA2  

 la part relative pour 
chacune des variables (sexe, âge, diplôme, CSP, niveau de vie)21.  
   

Remarque : les odds ratios ne sont pas un attendu du programme à destination des élèves, mais on 
peut considérer que la notion est maitrisée par le candidat. On pourra donc attendre de celui-ci 

 

Activités possibles avec les élèves à partir du document statistique : 
Objectif méthodologique : lecture et interprétation des tableaux à double entrée  

1. Constater : À partir des documents 5, 7 et 6 (pour le niveau de diplôme), on peut proposer un 
travail aux élèves autour des variables sociodémographiques et voir comment elles 

eur explicatif des comportements.  
1) Repérer pour chaque variable sociodémographique les données 

significatives (chaque élève travaille sur une variable spécifique et la mise en 
commun permettra de compiler les constats). 

2)  ; faire de même avec une éventuelle causalité22. 

                                                 
21 t des représentations graphiques.  
22 tilisation des données quantitatives et des représentations graphiques.  
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2. Analyser diplôme » si 
-ce qui explique que les pratiques sociales soient souvent liées à ce point 

  ? Les élèves devront poser des 
23.  

Les raisons souvent évoquées (depuis Bourdieu 1979 par exemple, La Distinction) sont 
simples : les diplômés se sentent autorisés « -mêmes », ils sont plus convaincus que les 
non diplômés que leurs opinions comptent. Symétriquement, les non diplômés se sentent peu 
concernés par les affaires publiques et se confinent aux affaires privées. Ils se retrouvent dans 
la fameuse opposition entre les « Eux » et « Nous » (Hoggart, La Culture du pauvre, Minuit, 
1970). 

3. Pour aller plus loin = Confronter 
-analyse réflexive proposée aux élèves : se demander 

ce que les études ont pu modifier dans leurs différents comportements sociaux. 
 
 
* Document 6  La participation politique numérique des jeunes (Julien Boyadjian, 2020)   

1. Intérêt scientifique  
Ce texte se focalise sur les « engagements » en ligne 

substance traditionnelle au regard de ce que font les jeunes en ligne. Ce sont pourtant des engagements 
importants, qui marquent un intérêt et un goût pour le politique, mais qui ne se traduisent pas comme 
avant par des syndicats, du militantisme, etc. Les investissements en ligne/hors ligne ne sont pas les 
mêmes. Les coûts et les avantages du militantisme ne sont pas les mêmes. On attend ici une réflexion 

t hier « hors ligne » (« irl » : in real life), et sur 
 -ci, toute relative (cf OA 2).   

 
2. Savoirs pour enseigner  

Boullier (Dominique), Sociologie du numérique, Colin, (Première édition 2016), 2019, notamment le 
chapitre 5 « sociologie politique du numérique ».  
Beuscart (Jean-Samuel) et Dagiral (Eric) et al., , Colin 2019.  
Cardon (Dominique), La Démocratie Internet : promesses et limites, Le Seuil 2010. 
 

3. Perspective pédagogique  
 ici avec de nouveaux moyens technologiques) 

transforme les mod faut pour autant en déduire que les jeunes se 
désintéressent de la politique : ils la font plutôt autrement. On ne peut pas non plus en déduire que 

les pratiques de tout le monde. Eux plus que les autres, peut-
 

Ce document permet de faire le lien entre deux variables : le diplôme et des nouvelles formes de 
participation politique numérique (chez les jeunes). On peut constater que la corrélation24 entre le 

 (participations politiques numériques). 
Cependant, on peut mettre en évidence un biais méthodologique puisque deux des trois catégories 
à fort diplôme sont des études de sciences politiques qui, par définition, sont fortement ancrées sur 
la politique et donc sensibilisent les étudiants à de nouvelles formes de participation. On peut 
également indiquer que le renouvellement des formes de P

                                                 
23 Cf préambule des programmes  
24  cf document 5 
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-même. En effet, le faible niveau de diplôme marque un 

traditionnels. On peut donc en dédu
-même (cf document 4).  

(exemple 
(exemple 
classe avec des élèves pour établir corrélation et causalité25 (exemple : si les deux tiers des étudiants 
d

 
Utilisation possible en transition vers OA 4.  

  
Activités possibles avec les élèves à partir du document statistique : 

1. Préalable : vérifier les connaissances des élèves concernant le système éducatif et les 
différents cursus qui sont proposés dans ce document, en insistant sur les contenus 

du système scolaire à compléter26. De plus, à partir de situations pratiques, on peut vérifier 
que les élèves sont capables de les associer à une structure scolaire27 
application de Quizz28.  

2. Répertorier : Classer les différentes formes de participation politique numérique (PPN) en 
fonction du médium (Facebook, Tweeter, sites officiels et/ou institutionnels), en fonction 

« passive » ou plutôt « active ».  
3. Analyser : travaille

Exemple de coûts : temps passé par eux à entretenir leur capital social de relations sur les 
réseaux ; e  
(exemple : « liker »).  

4. En déduire 
eux- tablir des 

29   
1. 6 actions nécessitent une activité concrète engageante (signer une pétition, donner 

son opinion sur FB, retweeter, publier du contenu politique, publier des tweets, 
interpeller un homme politique)  

2. On 

mettre en évidence. Exemple : 8 étudiants sur 10 des IEP signent des pétitions en 
ligne  

 
 
  

                                                 
25 On poursuit le travail autour de corrélation/causalité 
26 Par exemple : https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_sup%C3%A9rieur_en_France  
27 Il est possible que cela ait déjà été traité dans le cadre du questionnement : « Quell cole sur les destins 

 ?  
28 Exemples  
29  
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* Document 7 la consommation engagée des jeunes (et autres variables sociodémographiques), 
Patricia Croutte et al. 2006
 

1. Intérêt scientifique  
me : 

la consommation engagée. Plusieurs facettes sont évoquées ici (8 au total), ce qui donne à voir la 
richesse de la notion et des enquêtes. Elles sont corrélées avec les grandes variables 

 
 

2. Savoirs pour enseigner  
Dubuisson Quellier (Sophie), « la consommation engagée comme pratique sociale » dans Steiner 
(Philippe) et Vatin (François) dir. Traité de sociologie économique, PUF, 2013. 
Inglehart (Ronald), The Silent revolution, 1977.  
Herpin (Nicolas), Sociologie de la consommation, La Découverte, 2001. 
Pinto (Louis) , PUF 2018. 
  

3. Perspective pédagogique  

peut être à elle seule la variable explicative de cet engagement. Cela permet également de faire une 

 
 
- Intérêt : balayer à la fois les formes de l'engagement et les déterminants de l'engagement.  
 
- Constat : l'âge est un facteur déterminant dans l'engagement citoyen en matière de consommation, 

 :  
1. Les plus jeunes sont sensibles aux actions concrètes des entreprises (aide au tiers-monde, 

recherche médicale).  
2. Les plus âgés sont sensibles au « made in France » (un sur deux).  

 
consommation : 

1. Le diplôme élevé est associé avec des préoccupations globales éthiques (travail des 
enfants, pollution) alors que les non-diplômés sont sensibles au « made in France » (près 

 
2. 

même pour le statut de « femme au foyer ».  
3. Les CSP de salariés sont sensibles aux conditions de travail de manière assez semblable.  

  
Un document très simple, de nature à travailler aussi les savoir-faire avec les élèves 

(proportions, pourcentage de répartition, tableau à double entrée) et à réactiver les critères de 
construction des PCS (Première : « Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? » - OA 
2 : « Connaître les critères de construction des PCS »). On pourra proposer une évaluation 
diagnostique à p
des PCS.  
  

Document un peu ancien mais ce qui nous intéresse ce sont les variables. On pourra faire le 
lien avec le document 5 qui propose les mêmes variables avec  
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Activités possibles avec les élèves à partir du document statistique :

En lien avec le préambule du programme de Seconde (« les élèves sont initiés aux principales étapes 
 : formu

ou construction de modèles, confrontation aux faits, conclusion ») et du cycle terminal (« les élèves 

certaines variables déterminantes pour analyser avec rigueur certaines catégories de faits et de 
comportements économiques et sociaux »), on pourra réaliser une enquête pour mettre en évidence 
dans le lycée la consommation engagée des jeunes et de leur famille.  Le questionnaire portera sur les 
8 entrées thématiques proposées par le document 

(sur un ENT), le dépouillement permettra de mettre en évidence le profil de la consommation engagée 
-

parents afin de tester la variable « âge ».  La présentation des résultats 

devront construire des arguments explicatifs de leurs constats, des similitudes et dissemblances par 
le afin de confronter les hypothèses.   

 
* Document 8  Age et syndicalisation (Sophie Béroud, 2019)  

1. Intérêt scientifique  
On connaît la crise du syndicalisme depuis les années 1980 (cf. Rosanvallon). À présent, moins 

de 10 % de la population active est syndiquée (8 % dans le privé, 18 % dans le public, selon la DARES 
2020). Les syndicats sont plus forts dans les grandes entreprises, dans le monde des CDI à plein 

nde 

accord avec ce que les jeunes sont prêts ou disposés à donner (cf. document 4 et document 5). 
 

2. Savoirs pour enseigner  
Rosanvallon (Pierre), -providence, Seuil, 1981 
Mouriaux (René), Crises du syndicalisme français, 1998 
Ion (Jacques), La Fin des militants ?,  
Andolfatto (Dominique), Histoire du syndicalisme, Le Seuil 2006 
Labbé (Dominique), Syndicats et syndiqués en France  
 

3. Perspective pédagogique   

des lectures en ligne (une variable étudiée selon les secteurs) et en colonne 
permet de dégager des caractéristiques au regard du taux de syndicalisation). Il peut être utilisé « du 
côté des plus jeunes » et/ou « du côté des plus âgés ».  Il met en évidence la variable « âge » en regard 

variables : 
 1 et la notion de génération.  

 : la fonction publique reste le lieu de la syndicalisation (11 % des 
salariés), même si celle-ci est globalement relativement faible (aux alentours de 5 
des salariés).  

 âge » : on constate que plus les salariés 
sont « âgés » (plus de trente ans), plus ils sont syndiqués et que le phénomène est particulièrement 
marqué pour la fonction publique (16,3 %). On peut donc se demander quel rôle joue la variable 
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« âge » au regard de la nature de Enfin on peut analyser le rôle des 
autres variables présentées dans le document : 

1. 
manière globale (12.6 %) et dans la fonction publique en particulier (21.4 %).  

2. La titula
syndicalisation de manière globale (6.4 %) et dans la fonction publique en particulier (15.1 
%).  

3. t (5.6 
% des salariés à temps plein sont syndiqués et 12.5 % dans la fonction publique).  

4. 
11.0 % de taux de syndicalisation selon le critère de taille retenu). Il n

 
 

Activités possibles avec les élèves à partir du document statistique : 

1. Constater : dresser le portrait-robot de la personne « la plus syndiquée » / « la moins 
syndiquée  

2. Analyser : comment pouvez-vous expliquer ce constat ? 
élèves sur la « hiérarchie » des variables explicatives, en construisant un raisonnement. 
30 

3. Rédiger 
choix.  
 
3.2.6  Démonstrations (exemples)  

3.2.6.1 - Démonstration possible avec les élèves  

1ere étape (introductive - indispensable pour traiter le dossier documentaire) : l'engagement politique 
prend des formes diverses - cela permet de dresser un panorama de la notion et ensuite d'utiliser 

 :  
 Le vote  
 Le militantisme 
  
 La consommation engagée  

  
Activité : à l'aide d'un QCM et de situations concrètes, on réactive les formes d'engagement politique 
vues précédemment - (0A1)  
Objectif pédagogique : réaliser une évaluation diagn

-  
  
2ème étape (traitée dans le dossier documentaire) : "comprendre que l'engagement politique dépend 
notamment de variables sociodémographiques (CSP, diplôme, âge et génération, sexe) ».  

 : entrer par l'âge ou/et la génération, et décliner selon les formes de 
l'engagement (vote, militantisme, engagement associatif, consommation engagée)  
 
Remarque : le  
 

« oppositions 
des jeunes et des plus âgés, pour ensuite être capable de relativiser cette dichotomie simplificatrice. 

                                                 
30 Cela permet de faire le lien avec le document 1 et la variable explicative/à expliquer  
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Introduction
1. Du côté des plus jeunes 

a) Un engagement associatif fort (document 4 + document 5 + document 7) 
b) Une consommation engagée marquée par des engagements concrets (document 7) 

2. Du côté des plus âgés  
a)  
b) Un engagement politique renouvelé (documents 2 et 3) 
c) Un engagement associatif qui demeure fort (document 5) 

Conclusion et transition vers OA4 : Un engagement politique aux formes renouvelées (document 6).
 
 
3.2.6.2  Attendus de la démonstration à réaliser par le candidat   

Introduction  
  ; 
 Les variables explicatives (dites « variables lourdes ») : âge et génération, sexe, diplôme, 

 ;  
 La différence entre variable explicatives et variables à expliquer (cf. préambule de Seconde + 

chapitre introductif de Seconde : causalité et corrélation / lien de causalité + préambule du 
cycle terminal).  

o À cet égard, la variable « âge 

 
o Il faut également être capable de la relativiser en mobilisant les autres variables 

 

I. «  » est une variable explicative « lourde » particulièrement efficace pour expliquer 
 

 

Objectif méthodologique -  variable explicative » ? (cf chapitre introductif de 
Seconde : méthodes des sociologues) 
Règle : expliquer le social par le social (Emile Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, 

 
 

A. Expliquer les variations de cet engagement :  
1.  : mesurer objectivement les variations de cette intensité : vote et 

abstention par exemple, ou taux de syndicalisation 
Activités pédagogiques31 sur le document 8 :  

 (Re)trouver la formule du taux de syndicalisation par âge. 
 Lire un tableau : repérer les chiffres les plus discriminants (minimum et 

maximum) pour la variable « âge » ;  
 Calculer 

30/34 ans ; 
 Analyser : quelles conclusions peut-on tirer de ces constats ?  Réponse 

attendue 
  ; mais 

 ; celle-ci est liée 

                                                 
31 
complémentaires ici.  
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2. Ensuite selon sa forme : conventionnelle (vote, militantisme, vie associative, 

a)  
a. Document 8 (cf ci-dessus)  
b. Document 5  

 
Activités pédagogiques sur le document 5 :  

 Objectif : expliquer le social par le social  
 

variables sociodémographiques en établissant des corrélations en 
appliquant un raisonnement probabiliste (versus déterministe). 

 Repérer la construction du tableau : lecture possible en lignes (5 variables 
 y compris 

champs et source.  
 Repérer les corrélations : 

positives et/ou négatives et formuler la « loi Émile Durkheim) qui 
en découle. 

 Exemple : en 1983, 31 % des 16/24 ans adhèrent à une association 
contre 45 % pour les 65 ans et plus  « loi » : plus on est âgé, plus on 
adhère à une association.  

 Évaluation formative : parmi les propositions suivantes, lesquelles sont 
erronées ? justifiez votre réponse. 

 Exemple : au-delà de 65 ans, on adhère nécessairement à une 
association (F)  

 
Pour aller plus loin (Cf. OA4 ion à la 
vie politique) conventionnelles/non conventionnelles est essentielle en sociologie politique, avec le 
critère de différenciation 

 
 

 
b) Document 7 sur la consommation engagée pour le non conventionnel  

Activités pédagogiques sur le document 7 (cf ci-dessus) 
 

B. 32 
Objectif 

 : les intensité, ni selon les mêmes modalités
que les plus âgés.  
 

1.  
À partir du document 7 (la consommation engagée) repérer les variables significatives en établissant 
des comparaisons à la moyenne (sous/surreprésentation).  
Exemples à mobiliser : « recherche médicale » et « aide au tiers-monde ; « fabriquer le produit en 
France ».   
Pour aller plus loin 33  
 

                                                 
32 s jeunes. Elle pourrait tout aussi bien être réalisée 

 
33 Cf bibliographie complémentaire Neveu Erik  
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Transition
de la variable « âge », on peut montrer maintenant que cette variable impacte également les modalités 

 
 

2.  :  
Objectif : montrer que les générations actuelles sont très actives sur les nouveaux médias et 
désinvestissent presque complètement les médias traditionnels (télévision, radio, presse écrite), ce 
qui influe sur les enjeux qui les mobilisent et sur les modalités de leurs engagements.  
 

Activités pédagogiques à partir du document 6 :  
 : 1- faire un sondage dans la classe à partir des items de la colonne 1 ; 

2- faire une comparaison avec les autres colonnes : se situer dans un « profil » ; 3- analyser : 
construire une typologie entre « actif » et « passif » (discussion en classe pour déterminer le sens de 
ces deux catégories : quels critères ?).  
 

3. Les sujets (ou les « enjeux ») de mobilisation des jeunes et les modalités de leur 
engagement  

a) Les jeunes générations actuelles sont plus sensibles à certains enjeux ; certains les indignent 
éo-féminisme (le mouvement 

« neutralité » (« iel », écriture inclusive, genre non binaire, LGBT+) + cf. document 7 
(certaines formes de consommation engagée). 

b) 

militantisme, pas de syndicats) et une grande volatilité des engagements : zapping des enjeux, 
« militantisme post-it » (Ion). Les jeunes veulent concilier individualisme et engagements 
collectifs (temps courts, côté festif, moments de rencontres, expériences de la déviance, 
violences sporadiques et affrontements avec la police). 

Pour aller plus loin  Durkheim « De la division du travail social » (1893) 
et faire le lien entre OA3 et la problématique étudiée en première « Comment se construisent et 
évoluent les liens sociaux ? » : conciliation 
maintien de la solidarité sociale.  
Pour aller (encore) plus loin - trouver un spécialiste de la 

 (cf. Neveu Erik, Ion Jacques) ; 2- exposer la problématique 
et la méthode de cet auteur ; 3- 
à un cas concret (exemple : cf. construction des méga-bassines à Sainte Soline dans le Poitou et la 
présence de militants radicaux).  
 

C.  sont souvent éloignées des préoccupations des 
nouvelles générations, et bien plus sensibles (cf. document 2) 

1.  ; 
2. Versus  ; les soins, les 

EHPAD, les rémunérations du  (cf. documents 2 et 3).
 

Conclusion + transition 
loin sur la 

 

de cette « boîte noire » -ce qui se cache derrière la notion «  » ? 
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II. « variable à expliquer » qui doit être analysée 
rendre sa force (cf. document 1) 

 
Objectif : distinguer variable à expliquer de variable explicative (cf. Seconde  chapitre introductif et 
préambule du cycle terminal)  

 
A/ Définir la variable en la décomposant : les éléments qui se cachent derrière une notion 

1.  (ou de cycle de vie de Modigliani) 
implique toujours le même effet, en fonction de la densité et de la forme des réseaux 

ions, 

 
2.  est lié au contraire à des éléments novateurs (par exemple : 

nternet, du sida) qui vont déterminer des comportements pour toute une 
cohorte, la distinguant des précédentes et des suivantes.  

3.  
(exemple : la guerre). En ce sens, il peut être utile pour déterminer les motifs de 

 
 

B/ la combinaison des trois éléments produit la force  
1- hèse de Mannheim : conscience de génération + effets de période + effets 

 : les jeunes sont toujours contre les âgés, quelles que soient les périodes ; ils 
veulent prendre les positions à ceux qui les occupent. Forces de révolution versus forces 
de conservation 

2-  : effet de période avec les nouvelles technologies + effets de génération
-mêmes contre les autres dans ces réseaux) + effets 

 : ils ont le temps, ils cherchent à construire leur identité, et sont friands de tout ce 
qui est nouveau (Cf. document 6  participation numérique des jeunes). 

 

Activité pédagogique : générations X, Y, Z  question : les réseaux sociaux développent-ils la 
conscience de génération ?  construire un argumentaire (étayé par des exemples) « oui/non » et/ou 

guments)  réponse possible : les RS 
engendrent des « réactions 
émotionnelle et réactionnelle, encourageant les comportements mimétiques, voire hypnotiques (avec 
les « influenceurs »). La réfl
(caricature du réseau twitter).  
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III. Enfin, la variable âge doit être re-contextualisée, et par là relativisée
 

A/ Elle est souvent i  comme la variable 
« patrimoine », la variable « revenu », indexé  PCS » est 
également prégnante (les cadres sont plus âgés que les employés ou les PI). Or, on vote très souvent 

 
 

Activité pédagogique : à partir du document 6 : à la recherche des variables « cachées » : ici la 
variable déterminante est le n  
Objectif 
variable à expliquer (les lignes). 
Sélectionner et analyser aide de 
données significatives.  
Apport théorique : Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Minuit (1979)  intérêt 
pour la politique ; ou le texte «  » dans Questions de sociologie (1980).
Idem pour la variable religieuse
bien plus pratiquants et croyants que les jeunes. Ce qui influe sur tous les engagements. 
Activité pédagogique : trouver les sondages « sorties des urnes » (en précisant les sources) ainsi que 
les commentaires : expliquer le vote par candidat (Mélenchon, Macron, RN, + abstention) à partir des 
grandes variables explicatives du vote (Cf. OA 1 et 2).  
Objectif : contextualiser la variable « âge  
  
B/ Les effets de période : les nouvelles technologies (NT) 

 adultes et les adultes avec internet, mais ils 
vont vieillir à leur tour et emporter ces modalités avec eux. En outre, les NT se diffusent et ne vont 
plus caractériser seulement les nouvelles générations. Elles infusent 
 

Document 3   : comment se construit-elle ? avec les 
partis politiques. Cela conduit donc à une réflexion sur les formes conventionnelles, durables et 
pérennes. Les partis politiques sélectionnent les élites et présentent des candidats aux élections et 

 
 

Activité pédagogique : comparer les programmes des partis politiques (à mettre en relation avec 
 

Exemple : le RN, parti qui attire des classes populaires, à bas salaires, jeunes mais pas forcément. 
Propositions = augmentation du SMIC   
Exemple : Emmanuel Macron recrute parmi les cadres. Ses thèmes tournent autour de la 

 
 
C/ En outre,  jeunes/âgés doit être nuancée : les adultes organisent et orientent 

 document 4) et réciproquement : les jeunes ont 
une influence sur les enjeux qui indignent les plus âgées (l - cf. 
document 4. 
 
Conclusion 

 : elle est 
décomposable en plusieurs éléments parfois très intriqués. De même, on ne doit pas considérer que 

 s 

patrimoine, qui le conduisent à investir ou désinvestir, a
intérêts cognitifs des individus sont reliés à leurs intérêts sociaux  ce qui les rattache à des collectifs, 
qui dépendent de leurs positions sociales.   



©www.devenirenseignant.gouv.fr 
 

Page 73 

3.2.7 - e soutien

On pourra se reporter aux ouvrages suivants pour approfondir tel ou tel aspect du plan et des 
séquences pédagogiques. 

Attias-Donfut (Claudine), Générations et âges de la vie, PUF, 1991 
 générations, périodes et qui rend 

compte des modalités non forcément conflictuelles ou oppositionnelles entre les générations : 

 et Durkheim le suivit. 
, ou grands-parents 

et enfants. 
 

Boullier (Dominique), Sociologie du numérique, Colin, 2016, 2019, notamment le chapitre 5 
« sociologie politique du numérique ».  

impacte les questions politique

comprendre la structuration du politique : désignation des élites, mobilisation autour de grands 
« partis » qui deviennent des mouvements éphémères.  
 

Bréchon (Pierre), Les Valeurs des français (dir), Colin, 2003 
Ouvrage classique sur les valeurs des français (travail, famille, sexualité, religion, politique, 
etc.). On y trouve à la fois les thèmes et les enjeux, agrégés par des indices synthétiques (le 
libéralisme culturel, par exemple), déclinées par variables explicatives (âge, PCS, revenus, ...)

 
Caradec (Vincent), Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Nathan, 2001 

 de 
   

 
Chauvel (Louis), Le Destin des générations, PUF 1999, puis 2010 ; La Spirale du déclassement, 
2016  

génération dorée des « boomers » à la génération sacrifiée de leurs enfants (et petits-enfants à 

dévalorisent), etc. Perspective qui tend à opposer les générations entre elles.  
 
Durkheim (Émile), De La division du travail social, Alcan, 1893  

Ouvrage de référence qui peut être mobilisé sur ce sujet. Durkheim insistait sur la montée de 

françai
 narcissime 

de masse » (Fourquet, , 2018), ce qui met en difficulté les solidarités 
intergénérationnelles, les questions de transmissions entre générations en général. Cependant, 
la division du travail conduit aussi, via les associations, les professions, les loisirs, à des 

retrouve de manière excessive 1) chez les jeunes 2) dans nos sociétés connectées.  
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Fourquet (Jérôme) et Cassely (Jean-Laurent), La France sous nos yeux, 2021
Ouvrage récent qui fait quelques mises au point sur le vote des jeunes, nombreux à être attirés 
par les partis contestataires - ce qui en soit reste un invariant historique. La NUPES et le RN 
attirent les jeunes, selon le modèle de Mannheim, qui veulent se faire une place et contestent 
celles de ceux qui les occupent. Ils bousculent les agendas politiques des dirigeants, qui 
appartiennent aux générations plus âgées. Il en va ainsi du côté de la gauche avec la 

-féministe, dé-
colonialiste et du côté RN avec une contestation « patriote », identitaire, sécuritaire, sociale.
 

Galland (Olivier), Sociologie de la jeunesse, Colin, 1999 
 culture jeune » 

riences, de « déviances » (et délinquances parfois) depuis toujours 

sur elle-même  
Cependant, la  
 

Gaxie (Daniel), , 1989, PFNSP 

seule variable explicative. Elle est souvent i s (religion, 
patrimoine, etc.). 
 

Hirschmann (Albert), Défection et prise de parole, 1995 

avantageusement appliqué à la problématique actuelle : dans nos sociétés numériques, la 
défection pourrait bien étendre son empire avec le développement de la société de 

 
 

Inglehart (Ronald), The silent revolution, 1977 
Ouvrage classique facilement mobilisable ici, qui montre que 

changent avec son niveau de revenu. Les pays riches sont « post matérialistes » et se 
mobilisent sur des enjeux écologiques, identitaires, s  au développement personnel.  

 
Ion (Jacques), La Fin des militants ?,  

dhérer à un parti, à un 

ce qui semble paradoxal, mais reste 
conciliable.  
 

Martuccelli (Danielo), Sociologies de la modernité, Gallimard, 1999 ; et Grammaires de 
 

Auteur théorique mobilisable pour rester dans la problé

génération invente des nouvelles manières de les articuler, par nécessité.  
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Muxel (Anne), , Presses de Sciences Po, 2001 ; et Avoir 20 ans 
en politique, Seuil, 2010 

Les jeunes ne sont pas dépolitisés, loin de là. Mais ils se mobilisent sur des enjeux différents, 
inventent ou investissent des formes « non conventionnelles -à-dire plus violentes et 
éruptives. Ils se saisissent des nouvelles technologies, épousent des causes de manière plus 
sporadique et émotionnelle. 
 

Neveu (Erik), Sociologie des mouvements sociaux, La Découverte 
Ouvrage incontournable pour faire le tour des théories des mouvements sociaux, pour repérer 
ce qui relève des variables générationnelles, des cycles de vie ou de période. Ainsi, on 
comprend bien que Hirschmann (Défection et prise de parole) raisonne « toutes choses égales 
par ailleurs 
compte des périodes et met en relation les valeurs avec les âges.  
 

Rieffel (Rémi), Révolution numérique, révolution culturelle ? Gallimard, 2014 
Sur le narcissisme des jeunes, « accrocs » aux nouvelles technologies et préoccupés par leur 

identité, leur image.  
 

Tilly (Charles), La France conteste de 1688 à nos jours, 1986, Fayard  
Grand spécialiste de la contestation dans l
référence obligée pour ceux qui travaillent les enjeux et motifs des mobilisations, et les formes de 

  ».  
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3.2.8 - Exemple de bonne copie de dossier
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IV -
 

4.1 - Épreuve orale de leçon  

Jury : Nathalie Alonso, , Fabien Benoit, Mathieu Béra, Frédéric Carluer, Jean-
Yves Deler, Laura Cruchet, Nicolas Danglade, Sébastien Galanti, Virginie Guardiolle, David Mélo,
Estelle Vallet, Eric Vasseur. 

Responsable : Frédéric Carluer 

 

4.1.1 - Résultats 

 

 Nombre de 
candidats 

admissibles 

Nombre de 
candidats 
présents 

Moyenne des 
candidats 
présents 

Ecart-
type 

Nombre de 
candidats 

admis 

Moyenne des 
candidats 

admis 

Agrégation 59 58 10,97 2,64 28 13,21 

CAERPA 4 4 12,5 2,50 2 12,5 

 

4.1.1.1   

La moyenne des candidats présents comme admis se maintient autour de 11 et au-dessus de 
 rapport aux moyennes des années 

précédentes (avant 2019) qui étaient inférieures à 10/20 pour la première et autour de 11-12/20 pour 
la seconde -
globale des candid  

 07/20 à la leçon. 

 

Graphique 5 : Notes des 58 candidats admissibles présents 
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4.1.1.2 Au CAERPA

ive les résultats des 
petits échantillons. Après plusieurs années de baisse, la m monte 
à 12,50/20 (contre 8,80 des candidats 
admis augmente elle aussi à 12,50/20 (contre 11,00
configuration est ici étonnante car les présents (4) comme les admis (2) ont eu la même moyenne. Un 
candidat ayant eu 15/20 en leçon a malheureusement échoué au concours, ce qui conforte notre

 

 

Graphique 6 : Notes des 4 candidats admissibles 

 
 

 

4.1.2 - Exemples de sujets  
 

4.1.2.1 - Sujets à dominante « économie » (la dominante est indiquée sur le sujet) 
 

- nopole ? 
Peut-on se passer des banques ? 
A quoi sert la monnaie ? 
Croissance économique et dépenses courantes 

 ? 
 

Faut-  ? 
Réindustrialiser : quels enjeux ? 

 : quelles limites ? 
 ? 

Protection sociale et démographie 
-  ? 

Entreprises et entrepreneurs 
Révolutions technologiques et fluctuations 
Existe-t-il un marché du travail ? 
Les sources de la croissance ont-elles changé depuis le premier choc pétrolier ? 
Progrès technique et emploi 
Firmes et Etats dans la mondialisation 
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4.1.2.2 - Sujets à dominante « sociologie et/ou science politique »
 
Discriminations et justice sociale 
Organisation du travail et relations de pouvoir 
Modernité et liens sociaux 
Les transfuges de classes 
Déterminisme social : mythe ou réalité ? 

 
 

-il encore dans le vote ? 
Socialisation et genre 

-  ? 
-  ? 

Dans quelle mesure peut-on dire que la nature du pouvoir dans les entreprises diffère selon leur taille?
 

Mesurer la mobilité sociale 
 

Aux origines du déclassement 
Le numérique remet-il en cause la fonction intégratrice du travail ? 
La précarisation 

 

4.1.3-  

4.1.3.1 - Observations sur les prestations des candidats 

Les sujets de leçon sont affichés à dominante économique ou sociologique, 

dominante affichée, puisq
dominante économique si le sujet de leçon est à dominante sociologique et vice-versa.  

clairement annoncé et rétroprojeté (problématique bien précisée et parties principales exposées dès la 
il est ici contre-productif de faire apparaître progressivement le plan]), 

développement structuré, illustrations bien choisie (exemples et statistiques idoines). Il est rappelé 
un exposé qui dépasse 30 mn est interrompu par le jury, mais que par ailleurs un exposé même 

intéressant mais trop court (moins de 25 mn) est pénalisé. La gestion du temps est donc essentielle à 
ercice. Par ailleurs, un très bon exposé est celui qui montre des connaissances

scientifiques très solides, une excellente maîtrise des concepts et de la problématisation du sujet, un 
plan équilibré. Pour une leçon réussie,  doit être prolongé par un entretien au cours duquel le 
candidat confirme ses qualités et se montre réactif aux questions. Un manque de rigueur sur les 
auteurs et certains concepts, un plan peu intelligible, déséquilibré, inadapté ou trop simple au regard 
de la problématique ; une réflexion qui et/ou 

 ; et également, des réponses aux questions
inégales, trop approximatives, voire comportant des contresens, sont les principaux défauts relevés 
en leçon. Outre les connaissances scientifiques et la problématisation, l une 
bonne posture pédagogique sont évidemment valorisées. 

Le jury rappelle que les qualités attendues de la leçon correspondent aux standards 
universitaires et que les candidats ne sauraient se contenter de reproduire, telle quelle, une leçon de 
classe de première ou terminale, fût-elle de qualité. De la même façon, une leçon ne peut pas se 
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réduire à la simple compilation de quelques ouvrages de bibliothèque sur le sujet : trop de candidats 
sans les 

relier explicitement au sujet. Ainsi le jury recommande aux candidats de ne pas se limiter à de simples 
citations  

ulture générale, les candidats doivent, en outre, être capables de répondre 
à des questions de base en économie, sociologie, science politique et histoire économique et sociale. 

économique et sociale, ainsi que des développements récents en sciences sociales (trop de candidats 
ont une connaissance datée des auteurs et des théories). Il est également attendu une connaissance 
au moins des ordres de grandeur  des grands indicateurs économiques et sociaux et des repères 

(économique, sociologie et science politique).  

bons candidats se caractérisent par leur capacité 
pour construire une problématique adaptée au sujet et produire une réponse argumentée. Parmi les 

et 
laborieux, déséquilibrés, manquant de perspective théorique, ou encore, des références trop peu 

hauteur pour permettre au candidat de valoriser sa maîtrise du sujet et de présenter un raisonnement 
abouti.  

Les notes les plus faibles ont été attribuées à des prestations qui présentaient un ou plusieurs 
des défauts suivants :  

 s 
.  

 L s sont restés très descriptifs.  
 Des contre-sens importants sur la pensée des auteurs cités ou des défauts majeurs de cohérence 

faible maîtrise disciplinaire.  
 

de la discipline  

Trop de leçons se limitent à 

rapide. Certains exposés sont desservis par une diction trop peu fluide. La gestion du stress fait partie 
des exigences incontournables du concours. Le rétroprojecteur et le tableau mis à disposition des 
candidats ne sont pas seulement des « points de passage obligés », ils doivent être utilisés comme de 
véritables supports de communication.  

, 
prolongements et éclairages complémentaires en lien avec le sujet, questions sur les auteurs 

raisonnement des candidats dans différents domaines (économie, sociologie, sciences politiques et 
histoire économique et sociale). Les questions sont de difficulté graduée afin que le jury puisse être 

variées de manière à évaluer les candidats sur différents registres (théoriques, méthodologiques, 
factuel
connaissances, mais aussi la capacité à réagir ou à argumenter de manière cohérente. Il est préférable 
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négative. Il est aussi conseillé de répondre directement et précisément aux questions. Le jury tient 
évidemment compte, dans son appréciation et ses questions, du fait que les sujets peuvent quelquefois 
présenter des degrés de difficulté inégale.  

En définitive, le candidat doit montrer sa bonne culture générale, sa capacité à traiter de 
manière claire et structurée un sujet précis selon une problématique pertinente, son aptitude à 

out en 
respectant une contrainte de temps. Un très bon exposé peut être desservi par un entretien décevant, 
lorsque le candidat est déstabilisé par des questions relativement simples. Inversement des réponses 
pertinentes et la prise de recul pour réfléchir aux questions confirment la très bonne maîtrise du sujet.

 

4.1.3.2 - Repères pour la pr (les 4 conseils-clés incontournables)  

1- de 
la dissertation et celui de la leçon. Comme pour une dissertation, le premier enjeu est de construire 

procéder à un véritable travail de problématisati
simple « formalité 
souvent essentielle visant à déconstruire les notions clés du sujet pour le circonscrire et en repérer les 
enjeux. Cette étape peut aussi être le moment de « casser les automatismes verbaux », par exemple 
en introduisant une distinction entre langage commun ou spontané et langage scientifique, en 

mène, en passant du singulier au pluriel, en 

plusieurs registres de questionnements sont possibles : quels sont les enjeux sociaux, sociologiques, 
économiques, politiques, historiques ? Quel(s) sens donner aux concepts mobilisés ? Quels en sont 
les usages sociaux ? À quelles approches et enjeux théoriques le sujet renvoie-t-il ? Quels sont enjeux 
autour de la mesure du phénomène analysé ?, ..
les termes du sujet peuvent être interrogés et que, progressivement, une problématique pertinente peut 
émerger.  

2- 
convient de construire une argumentation solidement étayée par des références scientifiques et une 

e sa progression. Il faut constamment veiller à la 
cohérence du propos au regard de la problématique retenue. Les titres de chaque partie doivent être 
explicites et rigoureux sur le plan scientifique. Les principales parties et sous-parties doivent 

-partie du développement.  

3- Utiliser la bibliothèque de façon raisonnée. Le temps de préparation de cinq heures en 

sous-utilisation des ressources documentaires disponibles ou une surexploitation consistant à 
çon plus ou moins ordonnée. Le jury observe que trop de 

, à 

de reprendre  parfois in extenso  de

ssentiel de 
ménager un temps de réflexion personnelle avant de se reporter aux ouvrages de la bibliothèque.  
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au-delà des ouvrages indiqués dans la bibliographie des thèmes de 
 est fortement recommandée et la maîtrise disciplinaire en sociologie et économie ne saurait 

se réduire à la lecture de manuels de base. Les ouvrages les plus fondamentaux des « grands auteurs» 
doivent être connus et les candidats doivent penser à les mobiliser et les citer. Il est également 
nécessaire de se tenir au courant des évolutions scientifiques en économie et en sociologie, en lisant 
régulièrement des revues de vulgarisation de qualité et  au moins  des ouvrages synthétiques. Dans 
cette perspective, le jury conseille aux candidats de travailler sur des manuels universitaires 

 

4- Construire sa présentation. Le fond rejoint ici la forme. La leçon est un exercice de 

orale et en faisant preuve de conviction. Le regard, la voix, le ton, la capacité à se détacher de ses 
notes participent pleinement à la qualité de la présentation et à sa réception par le jury.  

les noms des auteurs mobilisés au tableau, ou mieux, sur un transparent ad hoc (pour ne pas perdre 
de temps). Le jury observe souvent une sous-
peuvent, dans bien des situations, utilement appuyer une démonstration et ponctuer la présentation. 

Le jury 
 (sans pour autant excéder 5 minutes !)

et les principaux enjeux qui seront privilégiés. La conclusion de la leçon est trop souvent négligée 
 

 

 
4.1.3.3 -  
 
- 

tance de la maîtrise précise, et de première 
main, des concepts et des auteurs. Il invite ainsi les futurs candidats à aller à la source desdits auteurs 
fondamentaux. Les candidats qui ont mis sur le même plan des rédacteurs de revue de vulgarisation 
(en particulier économiques) et des chercheurs émérites y compris Nobel ont été sanctionnés. 
 

- 
et non à de véritables leçons. Il est attendu  élèvent leu en la matière en 
termes de problématisation (quels enjeux 
citées. 
 

- 
Le jury insiste fortement sur actualisation de leurs connaissances. Dans une moindre mesure il 
apparaît important 
La curiosité pour le monde social et économique, dans son épaisseur historique comme dans ses 
mouvements quotidiens, est un attendu essentiel. Méconnaître les récents travaux de Card ou de 
Krueger, de Lahire ou de Guilluy ; les dernières évolutions majeures de certaines entreprises comme 
Tesla, Crédit suisse ou CMA-CGM ou encore les statistiques de non-recours au RSA 

-covid, 
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- Il est également nécessaire de veiller au respect 
a contrario trop longs

noter que trois quarts des exposés se sont achevés à une minute du temps imparti. Toutefois, il vaut 
mieux réaliser un exposé de 25 minutes de manière linéaire et dynamique que de ralentir son rythme 
et essayer de combler un temps qui paraît alors très long et est sévèrement sanctionné. 
Dans la même perspective, il est fondamental de veiller à développer des plans équilibrés tant en 
matière de contenu proprement dit que de gestion du temps. De surcroît, le jury tient aussi à alerter 
sur le fait que certains candidats semblent « jouer la montre » durant le temps des questions, qui suit 

questions afin de gagner du temps de réflexion . Ces 
le jury à poser des questions plus 

pointues.  
 
- Le jury insiste sur la nécessaire attention que les candidats doivent porter à leur posture générale 
en particulier lors du temps des questions , qui doit demeurer ouverte au questionnement et au 

l arrive non empreinte de dépit ou de susceptibilité mal placée. 
 
- (donc certifiées) pour qui souhaite 

didats ne doivent 

 
 

Dans son bilan, le jury tient également à relever des points très positifs : 
- ndidats manifestent souvent le souci de faire 

 
- Par ailleurs, le jury observe avec satisfaction que certains candidats font montre de beaux acquis 
scientif  (une des 
caractéristiques de celle-  du coup » toutes les deux phrases !...). 
 
  



©www.devenirenseignant.gouv.fr 
 

Page 84 

4.2 -

 

Jury : Catherine Bruet, Louis Chicoine, Nicolas Danglade, Anne Decultot, Armelle Delorme, 
Mathieu Grandclaude, Virginie Guardiolle, Aurélie Vialle.  

 la partie mathématique : Stéphanie Bodin, Mélanie Sellin, Jérôme Yge. 

Rapporteurs : Catherine Bruet et Mélanie Sellin.  

 

4.2.1 - Résultats 
 

 Nombre de 
candidats 

admissibles 

Nombre de 
candidats 
présents 

Moyenne des 
candidats présents 

Nombre de 
candidats admis 

Moyenne des 
candidats admis 

Agrégation 59 58 12,17 28 13,07 

CAERPA 4 4 10,5 2 13 

 

4.2.1.1   

 Les résultats à cette épreuve 
présents (11,14 en 2022 mais 12,09 en 2021) et similaire pour la moyenne des admis (+0,07 point) 
confirmant là-aussi la montée en gamme des postures pédagogiques et didactiques. 

 Un candidat ayant eu 8/20 et deux ayant eu 9 à cette épreuve ont pu être admis. 

 

Graphique 7 : Notes des 58 candidats admissibles présents 

 

 

 
  

 

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Effectifs Admis



©www.devenirenseignant.gouv.fr 
 

Page 85 

4.2.1.2 Au CAERPA

La moyenne des candidats présents est de 10,5/20, à un niveau moindre des années passées 
(13,8 en 2022 et 10,60 en 2021).  

 La moyenne des candidats admis est de 13/20 (contre 18 15,5 en 2021) 
confirmant le caractère volatile des petits échantillons. 

 Les deux admis ont fait la différence dans cette épreuve. 
 

Graphique 8 : Notes des 4 candidats admissibles 

 

 
 

4.2.2 - Commentaires et recommandations 
 
4.2.2.1 -  
 

Les dossiers sont en lien avec les programmes de sciences économiques et sociales du lycée 
en vigueur à la date du concours. Chaque dossier est composé de deux parties.  

La première partie est un dossier documentaire : à dominante économique si le sujet de leçon 
de la première épreuve orale d'admission est à dominante sociologique et/ou science politique ; à 
dominante sociologique et/ou science politique si le sujet de leçon de la première épreuve orale 

es. 
La seconde partie du dossier est consacrée aux mathématiques et statistiques appliquées aux 

sciences économiques et sociales. Elle est constituée de deux exercices portant sur deux domaines 
dé sur les données quantitatives 

et/ou les outils mathématiques et statistiques fournis ou utilisés dans la première partie du dossier.  
 

Le candidat dispose de trois heures de préparation sans autre document que le dossier. 
e est autorisée. A partir de la session 2024, le candidat ne pourra pas 

utiliser une calculatrice personnelle, même si cette dernière présente le mode examen. Le 
candidat pourra uniquement utiliser une des calculatrices mises à disposition par le jury, les
modèles étant de type TI84 de Texas Instruments, Casio 35+ de Casio et Numworks. Les modèles 
évoluant, les types 

quelle que soit la session, les machines proposées présentent 
toujours les mêmes fonctionnalités. 
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Exposé : 15 minutes

ppliquées aux sciences économiques 
et sociales : 15 minutes (présentation par le candidat de ses résultats puis échange avec le jury).

présentés à la suite de ce rapport.

4.2.2.2 -

es dossiers documentaires 
satisfaisante ainsi que de bonnes connaissances mathématiques. La majorité des candidats a géré 

exercices de mathématiques) et respecté. 

comportement en conséquence. Une posture souriante et avenante est une entrée en matière propice 
aux échanges et au bon déroulement de ces échanges. 

Un niveau de langage relativement soutenu est attendu du candidat qui ne doit pas employer 

amis. Le jury accorde une grande importance à la qualité et à la fluidité de la présentation orale. La 
clarté du propos, un ton exprimant la conviction, la capacité à se détacher de ses notes et à établir un 

sont attendus par le jury.

Même si le temps est compté, il ne faut pas parler trop vite. Un débit de paroles trop rapide 
risque de perturber la compréhension des membres du jury. La maîtrise de la langue française et de 
ses différents niveaux est un attendu du référentiel de compétences des enseignants. La prise en 

la séance de manière à terminer les activités prévues. 

Peu de candidats utilisent le tableau pour mettre en évidence des mécanismes. Par contre, 

comportant la problématique, 
n plan détaillé (parties + sous-parties) : il est important que le jury puisse suivre de manière 

fluide le cheminement du candidat. Le rétroprojecteur est utilisé pour projeter le plan dans la plupart 
des cas. Il est particulièrement recommandé pour les mathématiques. Mais il convient de soigner la 
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4.2.2
 

Les meilleures notes ont été attribuées à des exposés clairs, maîtrisés et très bien 

en perspective 

 
Trouver la bonne distance vis-à-

au sujet du dossier manque de pertinence 
analytique en lien avec les programmes du lycée. Le commentaire ne doit pas se réduire à un résumé, 
même pertinent, du dossier documentaire. Les exposés les moins bons se sont limités à une simple 
restitution du ou des documents, une analyse trop descriptive du dossier sans prise de distance, sans 
perspective critique ni arrière-

observé par le jury.  
Un autre travers observé peut être aussi mentionné : celui qui consiste au contraire de 

s'appuyer très peu sur le dossier, en n'en mentionnant que deux ou trois éléments et en développant 
un exposé de 15 minutes sur un thème plus large et plus classique. En outre, si une réflexion sur la 

critiquer l'angle ou les choix méthodologiques de l'aut
le cas, de le justifier par des arguments solides, au-

tique à une 
critique peu fondée. 

pas à la lecture sans commentaire et sans mise en perspective, du ou des noms des auteurs, de 
nt extraits.  Il est nécessaire de problématiser le 

calqué sur les grands titres du document à étudier. 
 
Exemple 1 : un dossier portait sur le vote. Dans un p

de diplôme en moyenne supérieur pour les jeunes femmes que les jeunes hommes était avancée mais 
 que partiellement cet écart. Il aurait, par exemple, pu être intéressant que les 

 
 
Exemple 2 : un dossier portait sur les marchés du travail nordiques. Un plan reprenant uniquement 
les caractéristiques de ces derniers manquait de pertinence. Certains candidats ont toutefois 
prolongé la réflexion et adopté une posture analytique et réflexive en mettant en avant les limites et 

ne sont pas en tout point parfaits. 

à quelles limites cette transposition se heurtait. 
 
Exemple 3 : Un dossier portait sur les sanctions scolaires. Aucun des elevé ni expliqué 
la différence entre sanction et punition dans le milieu scolaire, ce qui fait pourtant partie du cadre 
règlementaire à maîtriser. 
 

tion, 

méthodologiques auxquelles il renvoie. Le jury attend également que le candidat définisse clairement 
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une problématique à partir de laquelle il structurera son exposé et sur laquelle il reviendra en 
conclusion. Le candidat peut privilégier une dimension du dossier à une autre, pour peu que ce choix 
soit pertinent au regard de la problématique adoptée. Les plans généralistes, « stéréotypés », 
transposables à 

 
proposé. Une problématisation et une mise en perspective critique (notamment au regard de travaux 
économiques et/ou sociologiques sur le même thème) sont donc indispensables pour réussir cette 
épreuve.  

Le jury est attentif à la qualité analytique du plan adopté, au soin apporté aux libellés, au fait 

osé doit respecter un certain 
équilibre du développement des différentes parties et, pour y parvenir, le candidat doit penser à gérer 
le temps imparti. 
 

Cela nécessite une maitrise satisfaisante des connaissances scientifiques auxquelles le 
dossier fait ré

 dans l es 3 disciplines 
composant les SES. Ainsi, on a pu remarquer que la notion de « fait social », pourtant fondamentale 

 bon niveau » de terminale ne suffit pas ; 
il faut pouvoir mobiliser des savoirs qui vont parfois au-delà du niveau de la terminale : les savoirs 
pour enseigner ne sont pas les savoirs à enseigner.  

La méconnaissance des programmes de sciences économiques et sociales est pénalisante. La maitrise 
des contenus disciplinaires est une attente forte du référentiel de compétences des enseignants. Les 
fiches EDUSCOL adossées aux programmes du lycée peuvent être une première base de travail. Il 
est intéressant de mobiliser des auteurs qui ne sont pas cités dans le dossier mais à con
explication, a minima, de la pertinence de cet auteur vis-à-vis du sujet soit fournie, en lien avec la 
problématique proposée. Il est attendu que les candidats maitrisent parfaitement les références 
théoriques, les notions et les mécanismes p
économiques et sociales, au-
établisse des prolongements au-
surabonda  
 

Le jury a aussi constaté une maîtrise insuffisante de savoir-faire applicables aux données 
e. Par 

ailleurs, le jury regrette que bon nombre de candidats méconnaissent les différentes catégories 

dès la seconde. Le candidat doit connaitre les techniques et les méthodes utilisées en sociologie et en 
science politique et savoir retracer le cheminement scientifique du chercheur, depuis le choix de son 
sujet d'étude, jusq à la publication de ses résultats. 
 

-type ; il év
démontrer. Ainsi les prestations de plusieurs 

différentes. Le fléchage disciplinaire des dossiers en science économique ou en sociologie ne doit pas 

t des sciences économiques et sociales. 
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4.2.2.4 -
 

même si celui-
i  
 

Dans un premier temps, les questions sont 
centrées sur le thème du dossier. Elles ne visent en aucune façon à piéger le candidat ou à le mettre 
en difficulté. Elles doivent lui permettre de prolonger sa réflexion en apportant des précisions, par 

 Le jury attend des réponses claires 

pénalisées. Durant cette phase, le jury attend que le candidat fasse preuv
Le candidat doit prendre le temps de considérer les questions posées par le jury pour apporter sa 
réponse. Des retours trop rapides amènent à des hors-sujets, à une absence de réponses. De même, 
les relances du jury sont là pour aider le candidat à cheminer dans sa réflexion et non pour le piéger.

 
Dans la 2ème 

pédagogique. Les réponses aux questions ont parfois été très évasives, peu explicites et peu 
convaincantes. Par exemple, si un des jurés demande au candidat quelle utilisation pédagogique il 

; 
le candidat peut expliquer avec quelle classe, sur quel chapitre, pour quel(s) objectif(s) 

ssage il mobiliserait le document en question. Il peut également ajouter quelques précisions 
quant à son utilisation avec les élèves (type de questions posées, utilisation en classe durant une 

 
 
4.2.2.5 - Critères d  
 
Le jury fonde son évaluation sur des critères suivants : 

 Capacité à analyser le dossier, notamment avec un regard critique. 
 Capacité à problématiser et à construire un plan. 
 Capacité à mobiliser des connaissances scientifiques précises et rigoureuses. 
 Maîtrise des outils de mathématiques et de statistiques appliquées aux sciences économiques 

et sociales. 
 Qualité de la présentation orale. 
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4.2.3 -

 Les connaissances du candidat sur les notions du programme et ses capacités à les exploiter 
-delà de la bonne 

application d'une formule, (par exemple celle donnant le taux d'évolution moyen), le candidat puisse 
en expliquer le sens si cela lui est demandé. Le jury attend également que le candidat fasse preuve de 

évidemment interpréter les résultats obtenus. On rappelle qu'en SES les calculs ne sont jamais 
demandés pour eux-mêmes mais pour leur signification. 
 

que sur les liens effectués avec l  économique. Le jury a apprécié que certains candidats ayant 
fait des erreurs soient capables de comprendre ces dernières et de faire preuve de sens critique à 

 
 

Le jury regrette que certains candidats se présentent en disant « -
chose en mathém

coefficient multiplicateur. Un candidat a su donner la bonne relation mai

savoir expliquer son origine. Des difficultés ont également été constatées sur la modélisation des 
notions économiques telles que les intérêts composés. Certains thèmes, pourtant explicités dans le 

 : fonctions de 

.
 

Certaines notions sont très bien comprises par une majorité de candidats et révèlent un travail 
de préparation satisfaisant : fonction logarithme, dériv

 
programme et que la longueur des énoncés ne préjuge pas de leur niveau de difficulté.  

A des fins de préparation, le jury invite notamment les candidats à consulter le programme de 
mathématiques (publié au BO spécial n°1 du 27 janvier 2011) ainsi que les rapports de jury précédents 

ques. De 
manière à favoriser cette acculturation, cinq parties de dossier dédiées aux mathématiques sont ci-
après fournies. 
 

 A partir de la session 2024, le candidat ne 
pourra pas utiliser une calculatrice personnelle, même si cette dernière présente le mode 
examen. Le candidat pourra uniquement utiliser une des calculatrices mises à disposition par le jury, 
les modèles étant de type TI84 de Texas Instruments ou Casio 35+ de Casio ou Numworks. Les 
modèles évoluant, les types 
d quelle que soit la session, les machines proposées 
présentent toujours les mêmes fonctionnalités. 
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4.2.4 - Sources des dos

 

4.2.4.1 - Dossier 1 

Document 
INSEE 

Analyses, n°65, juin 2021.  

 une 
refonte majeure. En effet, en se conformant au nouveau règlement européen sur les statistiques 

 Emploi a été rénové. Outre
une meilleure harmonisation européenne, cette refonte permettra de mieux répondre aux besoins de 
ses utilisateurs et aux nouveaux enjeux du marché du travail. Dans le même temps, le protocole de 

est modernisé : 
face-à-face, les ménages ont désormais la possibilité de répondre sur internet en réinterrogation, en
plus du téléphone. La méthode de pondération a également été revue. 

Ces changements étaient susceptibles de modifier le niveau des indicateurs issus de 
Pour pouvoir estimer au mieux les ruptures induites, une vaste opération méthodologique « Pilote » 

 
séries rétropolées (voir encadré) « sans ruptures » sur les principaux indicateurs conjoncturels, afin
de continuer  la conjoncture du marché du travail sur longue période. 

mploi des 15-64 ans est relevé de 0,8 point en 2020, alors que 
le taux de chômage est inchangé ; la part de halo autour du chômage est rehaussée de 0,8 point. Les 

 quant à elles quasi inchangées 
sur le passé, notamment pendant la crise sanitaire et économique de 2020. 
 
 
Méthodologie de la rétropolation 
 
Un exercice de « rétropolation » des indicateurs macroéconomiques (issus des comptes nationaux ou 
pour les principaux indicateurs du marché du travail, etc.) est une opération statistique qui consiste à 

sées pour 

est de constituer une série dont les évolutions ne reflètent que les évolutions du phénomène 
 

 
Même si ses usages vont bien au-  
et le chômage selon les concepts définis par le Bureau international du travail (BIT). Ces concepts

 sur des définitions factuelles de  et du chômage, indépendantes notamment des 
 marché du travail. Ils permettent ainsi 

 comparable aux autres pays, dans la mesure où ils 
sont utilisés par la plupart des instituts de statistique du monde, en particulier ceux de 
européenne. 

s 1973 dans un cadre réglementaire européen : elle est la
Labour Force Survey, LFS). 
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Ce cadre précise les informations qui doivent être collectées (dont le questionnaire), certains aspects
méthodologiques, comme le fait de disposer échantillon de taille suffisante couvrant toutes les 

 -à-dire que les ménages enquêtés le 
sont plusieurs fois avec des réinterrogations à intervalle régulier, ou encore certains aspects du 
protocole, en limitant par exemple à cinq 

 laissés à la discrétion des pays, qui sont notamment libres de recourir 
à des modes de collecte intermédiés par un enquêteur (par téléphone ou en face-à-face) ou non
(par internet ou sur papier). 

 sur le marché du travail. Elle a connu de nombreux changements au cours de son histoire : de
 mesurer

les transformations du marché du travail, mais aussi  statistique (échantillonnage, 
traitement de la non-réponse, mode de collecte, etc.) ; elle a aussi bénéficié 

 données. La dernière
refonte de  Emploi datait de 2013 [Insee, 2021]. 
 
Un changement de questionnaire imposé par un nouveau règlement européen 
 

Dans la lignée de ces changements 
européen sur les statistiques sociales, depuis janvier 2021, a nécessité une nouvelle refonte de

e Emploi. Ce règlement « IESS » (Integrated European Social Statistics framework
regulation) impose en effet un cadre cohérent et intégré pour les enquêtes auprès des ménages,afin 

fie pas en profondeur
les requis européens en matière de méthodologie ou de protocole, mais harmonise plus encore les
informations collectées. 

Ainsi, le nouveau règlement européen impose non seulement de recueillir des informations
nouvelles, comme les raisons de la migration vers la France ou le travail pendant les études, mais 

 du BIT dans 
it par un changement trop

important du questionnaire français, qui était déjà assez proche du nouveau canevas européen. 

Parmi les changements principaux de ce questionnaire, une clarification par Eurostat de

améliorer la comparabilité entre les pays, Eurostat propose des définitions opérationnelles des
concepts établis par le BIT avec des critères plus précis encore pour classer la population entre emploi, 
chôma  pour les personnes 

 dite de référence, ou encore 
es personnes sans emploi. 

 maladie, et ce
quelle que soit la durée de   considérées en cas

  an ou moins. 

sont désormais classées en emploi si leur absence prévisionnelle est inférieure ou égale à 3 mois ou
si elles perçoivent un revenu compensatoire, comme la prestation partagée  de 
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(Prepare)34 et dans ce cas, sans condition de durée. Précédemment,
bsence de 3 mois ou moins. Dans les deux cas, les évolutions conduisent à classer

davantage de personnes en  
 

De nouvelles informations collectées, un changement de mode de collecte, une rénovation de
la pondération 

Au-delà des requis européens, la refonte du questionnaire a aussi été  de répondre
 (en 

particulier les situations de dépendance économique ou organisationnelle des travailleurs
indépendants) et la formation professionnelle. La nouvelle enquête Emploi est également la 
première enquête auprès des ménages à mettre en  la nomenclature socioprofessionnelle
rénovée [Cnis35, 2019].  de ces nouvelles informations nécessite du temps et le plus 

 dans un second temps, en 2022, après 
la diffusion des principaux indicateurs conjoncturels du marché du travail pour lesquels une
exploitation trimestrielle est possible. 
 
Une opération  inédite pour quantifier les changements de mesure 
 

(emploi, chômage, halo autour du chômage, etc.). Pour quantifier les éventuelles ruptures de mesures
induites, la refonte de 2021  appuyée sur une opération  inédite, un 
« Pilote » de la nouvelle enquête réalisé depuis le premier trimestre 2020. Il permet de comparer,
pendant cinq trimestres consécutifs,  et la nouvelle version de  

Les sources possibles de rupture de mesure sont multiples : changement de questionnaire, de
 effets 

stimer de façon globale la rupture de mesure sur chaque indicateur, par
comparaison directe entre ancienne et nouvelle enquête, sans chercher à systématiquement quantifier
la contribution propre de chaque changement (estimation « globale »). Malgré tout, dès est
possible,  de certains effets est réalisée séparément pour décrire les mécanismes à 
 
Par rapport à la précédente enquête, le taux  des 15-64 ans est relevé de 0,8 point 
 

 le  des 15-64 ans est rehaussé de
0,8 point en moyenne en 2020 (figure 1), soit + 270 000 personnes en emploi. Les changements de 
concepts concernant les personnes en emploi mais absentes en raison de congé maladie ou parental 
expliquent la majeure partie de cette hausse. La modification des critères sur ces motifs 
rehausse -64 ans de 0,7 point :  + 0,5 point au titre du congé maladie et + 0,2
point au titre du congé parental. 
 
  

                                                 
34 La prestation partagée d'éducation de l'enfant fait partie de la prestation d'accueil du jeune enfant. 
Elle permet à un ou aux deux parents ayant au moins un enfant à charge de moins de 3 ans de cesser ou 
réduire leur travail pour s'en occuper. 

35 CNIS  
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Figure 1 Ruptures de mesure p

 
* Incluant      de     changement     des      règles      de      rattachement (voir encadré page 5).  

 global. 
 travail (BIT), le 

taux  des 15-64 ans est supérieur de 0,8 point en 2020 dans la nouvelle enquête. 
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire de 15 à 64 ans. 
Source : Insee, enquête Emploi. 
 
 
Des règles de rattachement qui évoluent pour mieux prendre en compte la situation des jeunes 
 
Les règles de « rattachement » des individus, qui visent à gérer les cas de multi-résidence pour
respecter le champ des enquêtes ménages et traiter les doubles comptes, ont aussi été revues, sur

 du territoire. Ces règles définissent la population  celle qui doit être pondérée. 
ant, même occasionnellement, dans le

logement sont identifiées, mais toutes ne remplissent pas un questionnaire individuel et toutes ne

si elles résident dans une collectivité : maison de retraite, foyer, etc.), soit
pour éviter les doubles comptes (par exemple un enfant vivant alternativement chez ses parents
séparés). 

r mieux repérer des situations

concernant les étudiants majeurs vivant à la fois dans un logement pour leurs études et chez leurs
te, ces étudiants étaient essentiellement rattachés au logement de leurs 

 répondre
à  mais générait une part élevée de réponse par proxy  étant fréquemment absent 
lors du  ses parents, ses  parents répondaient à sa place). Or, la réponse 
par un tiers est de moindre qualité, notamment pour les questions servant à déterminer le statut

 qui sont très précises. Ainsi, à âge et niveau de formation donnés, 
 logement de leurs études 

que dans celui de leurs parents. À partir de 2021, une solution mixte est : les étudiants 
en double résidence sont interrogés au titre de leurs deux logements, puis leur poids est divisé par
deux. 
 

Les femmes étant bien plus 
davantage rehaussé parmi les 15-64 ans (+ 1,4 point dont + 0,4 point lié à cet effet), notamment les 

-49 ans) : + 1,5 point dont + 0,8 point lié à cet effet (figure 2). Par 
 

des seniors : + 1,1 point au total pour les 50-64 ans, dont + 1,0 point lié à ce  en 
particulier le cas des femmes de 50-64 ans (+ 1,7 point dont + 1,2 point lié à ce changement de
concept). 
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Figure 2  loi au sens du BIT,  
par sexe et âge 

* Incluant      de     changement     des      règles      de      rattachement (voir encadré page 5).  
 global. 
 travail (BIT), le 

 dans la nouvelle enquête.
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire de 15 à 64 ans. 
Source : Insee, enquête Emploi. 
 

disponibles dans celle utilisée auparavant, portant sur les revenus  du ménage notamment ; 
en mettant à profit ces informations, la nouvelle méthode de pondération permet de mieux corriger la
non-réponse à  ce qui a notamment pour conséquence  le taux  des 
15-64 ans de 0,3 point au total, cette nouvelle méthode prenant mieux en compte des populations à
fort taux  

 
déterminer le   celle concernant les étudiants 
majeurs vivant à la fois dans leur propre logement pour leurs études et chez leurs parents. Dans 

 étudiants étaient essentiellement rattachés au logement de leurs parents. À 
partir de 2021, une solution s en double résidence sont interrogés 
au titre de leurs deux logements, en veillant à ce  ne soient pas surreprésentés. 

Ce changement de règle de rattachement mais aussi le mode internet comme mode possible
de   réinterrogation, conduisent à nettemen -à-dire par un tiers 
qui répond à leur place, des 15-24 ans (53 % de réponses par proxy en nouvelle enquête, contre 65 % 
dans s ont 
réalisé au moins une heure de travail rémunéré, ces changements conduisent à rehausser le taux 

 global de 0,2 point, notamment celui des jeunes, hommes ou femmes. Parmi les jeunes 
qui se st notamment relevé de 5 points. Ainsi, la 
nouvelle règle de rattachement et la diminution de la réponse par proxy conduisent à prendre 
davantage en compte les étudiants dans leur propre logement et à mieux repérer leur situation

 

Enfin, les autres changements (qui incluent la refonte du questionnaire et la possibilité de 
répondre -64 ans, 
cet utefois, il est difficile à ce
stade de partager les effets liés au  part, de ceux liés au nouveau 

 nature très liés : 
le fait de pouvoir lire toutes les nouvelles consignes propres à une question peut conduire les enquêtés 
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re part, de la
 entre effets imputables au 

protocole ou au questionnaire nécessitera des études plus poussées, qui ne remettront toutefois pas en 
imation « globale » réalisée en comparant ancienne et nouvelle enquête. 

 
Le taux de chômage est inchangé entre les deux enquêtes 

Dans son ensemble, le chômage est quasi inchangé dans la nouvelle enquête par rapport à la
précédente. La part de personnes au chômage parmi les 15-64 ans est très légèrement revue en hausse 
(+ 0,1 point en 2020, soit + 30 000 chômeurs), et le taux de chômage est quant à lui inchangé, car le 

 quasi-stabilité de la 
 toutes les catégories 

-24 ans (+1,5 point pour la part de chômage) (fig 3).
 

Figure 3  Ruptures de mesure sur la part de chômage au sens du BIT, par sexe et âge 

* Incluant  de changement des règles de rattachement (voir encadré page 5). 
  

Lecture : par rapport à la  travail (BIT), la 
part des 15-64 ans au chômage est rehaussée de 0,1 point en 2020 dans la nouvelle enquête. 
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire de 15 à 64 ans. 
Source : Insee, enquête Emploi. 
 
La part du halo autour du chômage est nettement rehaussée 
 

Avec la nouvelle enquête, la part des personnes se trouvant dans le halo autour du chômage
est rehaussée de 0,8 point, soit + 310 000 personnes en 2020. Cette situation concerne les personnes
sans emploi mais en souhaitant un, sans être disponibles dans les 15 jours ou sans recherche active
sur les quatre semaines se terminant avec la semaine de référence. La révision en hausse  de cette 
situation résulte principalement des effets cumulés du changement de questionnaire et de protocole.
Davantage  déclarent avoir effectué des  nouvelle enquête,
sans nécessairement être disponibles. 

les exemples de démarches qui ont été ajoutés 
en consignes avant la question dédiée (« déposer son CV sur internet, passer un concours, faire des
démarches pour trouver un local ou des financements, etc. ») peuvent les avoir incités en ce sens. Ils 
sont au  souhaiter
néanmoins travailler. 

Ce surplus de personnes dans le halo autour du chômage concerne toutes les classes de sexe 
et âge, mais en particulier les jeunes : pour les mêmes raisons qui ont conduit à rehausser leur taux

mais en souhaitent un. Il contribue pour 0,4 point à la hausse de 1,8 point de la part des jeunes dans
le halo (figure 4). 
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Figure 4 Ruptures de mesure sur la part du halo autour du chômage, par sexe et âge

* Incluant  de changement des règles de rattachement (voir encadré page 5). 
Note : pour des  la somme des lignes peut différer légèrement de  global.  
Lecture : par rapport à la précédente version de  la part des 15-64 ans inactifs hors halo est abaissée 
de 1,7 point en 2020 dans la nouvelle enquête. 
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire de 15 à 64 ans. 
Source : Insee, enquête Emploi. 
 
La part des personnes inactives hors halo a nettement reculé dans la nouvelle enquête 

part des personnes inactives hors halo en net recul dans la nouvelle enquête  1,7 point en 2020).

 personnes dorénavant classées en emploi au sens du BIT 
au 

pas de raison de déclarer chercher ou même souhaiter un 
autre emploi que celui auquel elles ont droit à leur retour de congés). 

Ces changements conceptuels contribuent ainsi à abaisser de 0,6 point la part des 15-64 ans 
en inactivité hors halo, notamment l
seniors des deux sexes du fait des congés maladie (figure 5). 

Figure 5  Ruptures de mesure sur la part des inactifs hors halo, par sexe et âge 

* Incluant  de changement des règles de rattachement (voir encadré page 5). 
  

-64 ans inactifs hors halo est      abaissée      
de      1,7      point      en      2020       dans       la       nouvelle       enquête. 
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire de 15 à 64 ans. 
Source : Insee, enquête Emploi. 
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La nouvelle méthode de pondération a aussi comme conséquence de diminuer légèrement
-

enquêtés restent mieux placés que leurs proches ont 
 parmi

les jeunes. Enfin, les autres effets regroupant le changement de questionnaire et de protocole 
 davantage de

personnes sans emploi déclarent souhaiter en avoir un. 

Le chômage de longue durée recule dans la nouvelle enquête avec un changement de définition

Dans la nouvelle enquête Emploi, la part du chômage de longue durée dans la population est
revue à la baisse de 0,7 point : en moyenne, sur les cinq trimestres de recouvrement des deux versions 
de  elle passe de 2,2 % de  des 15-64 ans à 1,5 %. 

Pour être considéré comme chômeur de longue durée, il faut être considéré au chômage, être en
 moins un an. Mais dans 

uête, le dernier emploi occupé pris comme référence pour calculer cette durée sans emploi était 
  au sens du BIT pour 

lequel le caractère régulier ou occasionnel de l   Conformément aux précisions 
apportées au niveau européen, dans la nouvelle enquête, le dernier emploi occupé et décrit doit dorénavant 
aussi inclure les emplois occasionnels. Avec ce changement de périmètre, la durée écoulée depuis le dernier 
emploi est mécaniquement réduite et le nombre de chômeurs de longue durée est abaissé. 

 les titulaires de la fonction publique) est revu en hausse de 0,5 point, soit moins
que la hausse du taux  dans son ensemble. Deux facteurs jouent principalement : les changements de 

 maladie longue ou congé parental 
long, désormais classées en emploi, sont davantage en CDI) ; en revanche, conformément aux
recommandations du Cnis [Gazier et al., 2016], la modalité CDI 
des personnes sans contrat ou sans information sur 
intérim) est quant à lui revu en baisse de 0,8 point, notamment à la suite du regroupement des stages et des 
contrats de professionnalisation 
majoritairement classés dans cette modalité  

Enfin, la part de personnes en sous- emploi pour cause de chômage partiel, qui était anecdotique hors 
période de crise économique et qui a bondi en 2020, est revue à la baisse de 2,0 points en moyenne en 2020,
notamment en raison de modifications du questionnaire : alors que  ces situations étaient repérées 
précédemment par un questionnement sur les causes de modification des horaires de la semaine de référence, 
elles le sont désormais au travers de questions sur les 
modifiée. À 4,3 % en moyenne en 2020 en nouvelle enquête, le niveau du sous-emploi pour cause de chômage 
partiel reste toutefois à un niveau inédit en 2020.  

Sur longue période, les variations de la plupart des indicateurs corrigés de la rupture sont quasi 
inchangées 

Afin de continuer à publier des résultats à méthode et concepts invariants dans le temps 
 des indicateurs  la

mesure statistique , un travail de rétropolation des séries sur longue période est nécessaire. 

cet exercice de rétropo
 un facteur multiplicatif constant,  avaient

été identiques depuis le début des périodes  
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Les séries apparaissent ainsi le plus souvent translatées, comme pour -
64 ans (figure 6). Sur le congé parental, un exercice de rétropolation spécifique a dû être mené,
conduisant à un effet moins constant dans le temps de la rétropolation sur la révision du taux 

 
quinquennales) et séparément pour les femmes et les hommes, les modifications de la composition
de la population sont de nature à modifier les indicateurs agrégés sur des regroupements de classes

 ou de sexe. La rupture mesurée sur le taux de chômage étant presque nulle, la nouvelle
courbe du taux de chômage des 15 ans ou plus est quasi confondue  série (fig. 7). 
 

Figure 6  -64 ans au sens du BIT,  
ancienne et nouvelle mesures, révisions 

 

 
Lecture : en 2020, le taux 

-64 ans 
atteint 66.1% avec la 
nouvelle mesure de 

mesure. 
Champ : France hors 
Mayotte, personnes vivant
en logement ordinaire de 15 
à 64 ans. 
Source : Insee, enquête
Emploi, séries longues sur 
le marché du travail. 
 

Figure 7  Taux de chômage au sens du BIT, 
ancienne et nouvelle mesures, révisions 

 

 

Lecture : en 1975, le taux de 
chômage atteint 3.6% des 
actifs de 15 ans ou plus avec 
les nouvelles séries longues 
sur le marché du travail, 
révisé en hausse de 0.2 point.
Champ : France hors 
Mayotte, personnes vivant en 
logement ordinaire de 15 ou 
plus. 
Source : Insee, enquête
Emploi, séries longues sur le 
marché du travail. 
 

Compte tenu des principes de la rétropolation, les variations annuelles ou trimestrielles des
principaux agrégats conjoncturels sont pour cas du 
diagnostic sur les conséquences de la crise sanitaire et économique de 2020 sur le marché du travail.
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4.2.4.2 - Dossier 2

Document 1 : Élisabeth Algava, Kilian Bloch, Vingt ans de participation électorale : en 2022, les 
lôme continuent de se creuser, Insee Première, n°1929, Novembre 2022
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Document 2 : Résultats des élections présidentielles et législatives en 2017 et en 2022, France entière, 
métropole, outre-mer. Source : Ministère d -mer
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4.2.4.3 - Dossier 3

Document : Dherbécourt Clément, « La mobilité sociale en France, que sait-on vraiment ? », France 
stratégie, Point de vue, 1er septembre 2020.  
 

le temps. Il faudrait disposer de données 
sur plusieurs décennies, ce dont à ce jour seuls quelques pays sont capables (États-Unis, pays 

 
En témoigne notamment  
Comment promouvoir la mobilité sociale (2018). La France y apparaît particulièrement mal classée. 

-il un problème spécifique de 
re  ?  

Si les évaluations de la mobilité sociale réelle donnent des résultats nuancés (voir encadré 1), 
-estiment significativement

-Unis. 
  
Encadré 1  La mobilité intergénérationnelle des revenus en France : principaux résultats 
Il 

apparaît comme un pays à niveau de mobilité « intermédiaire » (Lefranc et Trannoy, 2005), « faible » 
et inférieur aux États-Unis (OCDE, 2018) ou « fort » et comparable à la Suède (Alesina et al. 2018). 

observés directe
conclut que la France fait partie des pays à faible mobilité, avec une inertie moyenne des revenus36 de 
52  % pour les pays 

-Unis et en Allemagne ; et les enfants dont les parents ont un revenu élevé 
ont moins de chance de toucher un revenu élevé en France que dans ces deux pays. Ces résultats sont 
donc à prendre avec précaution. 

 un consensus clair. Lefranc et Trannoy 
 %. 

Lefranc (2018) relève de son côté une courbe en V entre les générations nées dans les années 1930 
(forte inertie), les années 1940 à 1960 (inertie plus faible, 45 %) et les années 1970. Ces résultats 
sont à interpréter avec précaution, compte tenu des limitations des données sur les cohortes extrêmes. 

rang donné dans la distribution des revenus. 
 
Mobilité intergénérationnelle : quels critères et comment la mesurer ? 
 

Nous nous focalisons ici sur une question clé 
vorisée ou défavorisée. Disons-

répandue dans le débat public  détermine » pas le destin individuel. En réalité, 
 % à 20 

même génération. Force est de constater que la mobilité ascendante ou descendante est plutôt la règle, 

                                                 
36  
moyen de revenus de leurs parents. Plus cette inertie est proche de 100 %, plus le niveau de revenu des parents se répercute 
en moyenne sur celui des enfants. 
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on rassemble les professions en sept familles à partir de la nomenclature ESeC37, environ deux tiers 
des Français exercent une activité différente de celle de leurs parents.

Avec une méthodologie différente bâtie sur les six catégories sociales de la nomenclature des 
PCS, Colle
à la même catégorie que leurs parents, tandis que la mobilité professionnelle verticale 
majoritairement ascendante On compte à la fois des 

importante (voir figure 1). Néa

Figure 1 Répartition des individus dans la distribution des niveaux de vie
(à l'âge adulte) au sein de leur génération

Lecture : 4 % les moins aisés 
de leur génération (cohortes de naissance 1970-1984).
Source : Dherbécourt (2018)

isponibles dans la littérature, un détour 
méthodologique semble nécessaire. La mesure de la mobilité sociale, ou de son envers la reproduction 

dus au sein 
de leur génération. Nous utiliserons ici principalement le revenu individuel. Deux autres dimensions 
sont étudiées largement dans la littérature
ces deux dimensions, qui posent des pro
temps[4] : le patrimoine, la santé, les 
compétences ou le bien-être, mais les données sur ces sujets sont trop rares pour permettre des 

juger de la mobilité sociale. Même si le bien-être des individus ne se résume pas au revenu, cela 
permet de se faire une idée simple de la position sociale des individus, ainsi que du niveau de biens 

même si tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant.

                                                
37 Projet européen de classification socio-économique
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En effet, une fois le revenu choisi comme critère de la mobilité sociale, il reste à préciser ce 

; plus cette inertie est proche de 
100 %, plus le niveau de revenu des parents se répercute en moyenne sur celui des enfants). La mesure 

dans le pays (Heckman, 2013 ; Lefranc, 2018). Selon cette approche, 

intergénérationnelle plus importante, toutes choses égales par ailleurs (voir encadré 2).

Encadré 2 Inertie moyenne
élasticité intergénérationnelle » dans la littérature (IGE), 

respectivement au logarithme des revenus des enfants et des parents.
et des 

En trente ans, de 1985 à 2015, le ratio interdécile des salaires des hommes a baissé de 10 % environ 

un cas à part, puisque dans la plupart des pays dévelo
comme en Italie et en Suède ou augmenté comme en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-
Uni. Nous verrons un peu plus loin si cette spécificité de la France se traduit bel et bien par une inertie 
moindre

Figure 2 Évolution du rapport interdécile (D9/D1) des salaires masculins
dans quelques pays occidentaux

Lecture : aux États-Unis, en 2015, le 9e décile de salaires masculins, en équivalent temps complet, 
est 5,1 fois plus élevé que le 1erdécile.
Source : ocde.stats et insee.com
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lien entre le rang des enfants et des parents, sans tenir compte du fait que les rangs peuvent être plus 
ou moins éloi

e positionnelle ne prend pas en compte. Les deux approches sont donc 
complémentaires. 

dépend, pour simplifier, de deux dimensions : la mobilité de position, soit l

chaque rang. 
Cette distinction entre mobilité de position et inégalité étant posée, nous présentons les 

éléments disponib
 

 
 
Évolution de la mobilité sociale dans le temps en France 
 

 

sur seize années, entre 1977 et 1993, à partir des enquêtes Formation, Qualification et Profession 
(voir encadré 3). Les revenus des enfants sont observés entre 30 et 40 ans. Le revenu des pères est 

enfants. Compte tenu du faible taux de participation au marché du travail des femmes dans les années 
-

fils et pères-
 % en 1977, 36 % en 1985 et 41 % en 1993. 

 : 23 % en 1977, 
29 % en 1985 et 32 % en 1993. Les auteurs conclue

 
 
Encadré 3  la mobilité intergénérationnelle
des revenus en France 
Tous les travaux publiés à ce jour sur la question de la mobilité intergénérationnelle des revenus en 

les parents des individus à la fin des études de ces derniers (profession détaillée, plus haut diplôme 
obtenu, lieu de résidence notamment). 

tranches, puis en valeur de
également des données sur les parents ne renseigne les salaires que depuis 1990. 

selon la méthode dite des « variables instrumentales sur deux échantillons » de Björklund et Jäntti 
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donné (notamment selon la 
Cette méthode « instrumentale 

 
 permettant en théorie de mesurer 

échantillon de 1 % de la population environ (individus « EDP38 »). À partir des recensements depuis 
1968 et des données fiscales depuis 2010, il est possible de repérer les paires parents EDP / enfants 

FIDEL
 

 

r les hommes des générations nées entre 1933 et 
 : 60 % pour la génération des années 1930, 

45 % pour celles des années 1940 et 1950 et 55 % pour celle des années 1960-1970. Les résultats sur 
les coho

 peu à une modification de la mobilité 

 
ure insiste sur la stabilité de la 

mobilité positionnelle sur longue période (Chetty et al., 2014). 
 
La mobilité sociale en comparaison internationale 
 

Plusieurs publications proposent une comparaison internationale de la mobilité des revenus 
entre pères e

aises utilisées dans la 

-Unis et des pays scandinaves). Or la qualité des données et le choix des 

qui doit 
inciter à la prudence. 

Le premier article de Lefranc et Trannoy (2005) situe la France dans une situation médiane, à 
40 %, entre les États-Unis (inertie de 52 %) et la Suède (28 %). Lefranc (2018) trouve un chiffre 
comparable pour la France, pour les cohortes de naissance médianes de son échantillon, mais un 
chiffre plus élevé pour les autres (52 % pour les cohortes les plus récentes). Ceci invite à la prudence 

 
ombreuses sources pour réaliser une comparaison 

la France dans les pays à forte inertie (52  %), soit un niveau 
beaucoup plus élevé que la Suède (26 %) et le Danemark (12 

-Uni (45 % environ) et aux États-Unis (40 %). 

                                                 
38 Échantillon démographique permanent  
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calculer une statistique originale
famille modeste pour rejoindre le revenu moyen. La France fait figure de mauvaise élève, au même 

-Unis ou le 
Royaume-

inion publique, si on en juge par le nombre de reprises dans la presse. 
Elle a été perçue comme une preuve du déterminisme social, selon lequel il est impossible pour une 

ération une 

elle- n sociale à chaque génération.

méthode ne permet de prédire le destin des descendants des générations actuelles à un horizon aussi 
lointain. Le nombre de générations est un chiffre théorique qui permet de se représenter la réduction 

est le suivant : on considère un écart de 1 100 euros, soit environ ce qui sépare en France le premier 

t est réduit de moitié à chaque opération. Cette représentation donne une idée hypothétique du 

Figure 3 Convergence théorique avec inertie constante calibrée sur données françaises 
(méthode OCDE)

Lecture : on constate un écart de 1 100 euros entre le 1er décile et le revenu moyen, soit environ 50 % 
% à cet écart, on obtient un 

écart résiduel de 550 euros environ (52 % du revenu moyen.
Source : calculs France Stratégie à partir des données OCDE
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Au-
ue les familles populaires auraient moins de chances de promotion sociale en 

Le rapport présente en effet une mesure de la mobilité positionnelle, construite cette fois à partir de 
SRCV (voir tableau), selon laquelle la France se classe mieux que les États-

 
 
Figure 4  êmes de salaires (mesure OCDE) 

Lecture : aux États-Unis, parmi les hommes dont le père fait partie du quart des pères les moins bien 
payés, 42 % font partie des 25 % les moins bien payés de leur génération.  
Source : OCDE (2018), données utilisées pour la France : SRCV 
 

Enfin Alesina et al. (2018) classe la France dans la moyenne des autres pays européens et 
dans une situation plus favorable que les États-Unis  en termes de mobilité positionnelle des enfants 
originaires du quintile inférieur de revenus. Les données sur la France sont également tirées de 

 
 
Tableau 1  Répartition des fils originaires du quintile inférieur de salaire,

 

Quintile de salaire du fils États-Unis Royaume-Uni France Italie Suède

Q1 (20% du bas) 33% 31% 29% 27% 27% 
Q2 28% 25% 24% 26% 24% 
Q3 19% 20% 23% 21% 21% 
Q4 13% 13% 13% 16% 17% 

Q5 (20% du haut) 8% 11% 11% 10% 11% 
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%

  

Lecture : aux États-Unis, parmi les hommes dont le père fait partie des 20 % des pères aux salaires 
les plus faibles, 8 % font partie eux-mêmes des 20 % des salaires les plus élevés de leur génération.
Source : Alesina et al. (2018), données utilisées pour la France : FQP 
 

Aucun consensus ne semble donc émerger sur la position de la France en comparaison 
internationale, faute de données suffisamment précises.  
élevée en France que dans les pays scandinaves, 
revenus au sein de ces derniers. La mobilité positionnelle y semble également légèrement plus forte 

-Unis et les grands pays européens, en

inégalités qui est liée aux revenus des parents, autr   
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France aurait un problème spécifique en termes de mobilité des revenus et les éléments mesurables 
empiriquement. La France ne fait pas partie du groupe des bons élèves de la mobilité sociale, formé 

 
ible dans notre 

empirique. Ainsi les Français sous-estiment significativement la mobilité ascendante des enfants de 

-  rêve 
américain   
 
Figure 5  Écart entre perceptions et mesures empiriques
de la mobilité positionnelle intergénérationnelle 

Lecture : la probabilité de rester dans le quintile inférieur en France est surestimée de 6 points par 
les Français, la même probabilité aux États-Unis est sous-
Source : Alesina et al. (2018) 
 

Si la comparaison empirique entre France et États-Unis donne des résultats nu
est pas de même sur le plan des perceptions. La rareté des données et de leur publicité peuvent 

nouvelles données aident à réduire cet écart. Le très fort écho du travail de Chetty et al. (2014) sur 

perceptions peuvent évoluer rapidement. Force est de constater que les données sur la mobilité des 
revenus ne 

mographique permanent a 

dimensions de la mobilité intergénérationnelle 
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4.2.5 -
 
4.2.5.1 - Exercice de mathématiques associé au dossier 1 

Partie A 

1. On considère la phrase suivante, extraite du présent dossier :  
Emploi, le  des  point en moyenne en  (figure 1), soit 

 personnes en emploi. » 
Combien de personnes en emploi parmi les ? 
 
2. On considère la phrase suivante, extraite du présent dossier :  

 

  15-64 ans

. ». 

 

3. On considère la figure 2 i

À -femmes de cette étude. 
 

Partie B : Pour tout entier naturel  non nul et pour tout réel , on pose : . 

1. On considère un réel  et un entier naturel non nul .  
a. Justifier que la matrice  est diagonalisable. 

b. Montrer que  et  sont des vecteurs propres de . 

c. En déduire l  
telles que  . 

d. Justifier que la matrice   avec :    

   

et  

Les résultats obtenus dans les questions 1.a., 1.b., 1.c. et 1.d. sont vrais pour tout réel  et tout entier 
naturel non nul . 

2. Montrer que, pour tout réel  fixé, on a :  

 et  . 

3. Soit  un réel. On note  Expliciter alors la matrice 

 en fonction du réel . 
4. Soient  et  deux réels. Montrer que . 
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4.2.5.2 - Exercice de mathématiques associé au dossier 2
 

Partie A 

On considère le document  du présent dossier. 
 
1. On considère le tableau des « Résultats des élections présidentielles et législatives , France 

entière, métropole, outre-mer, Présidentielles  tour». Expliquer pourquoi la somme des 
 pas égale à 100% tandis que la somme des 

pourcentages de la troisième colonne est égale à 100%. 

 
2. 

diagramme semi- (arrondie au degré) du secteur 
angulaire représentant les « votants » ? 

 
3. Il y avait  votes exprimés au  tour des présidentielles de  

votes exprimés au  tour des présidentielles de .  

 tour des présidentielles entre 
et .  
 
 

Partie B :  . 
1.  

a. Donner une expression algébrique de la densité de probabilité de la loi uniforme sur .
b. Déterminer la fonction de répartition  de la variable aléatoire . 
c. Exprimer, en fonction du nombre réel , la probabilité . 

 
2. Une banque a installé deux guichets dans son agence. On estime que le temps de passage, 

. 
Trois clients A, B et C se présentent en même temps aux guichets :  

 
On désigne par  et  les temps de passage respectifs, exprimés en heure, de chacun des 
deux clients A et B et par   C. On supposera 
que les variables aléatoires  et  sont indépendantes. 

a. Justifier que, pour tout réel  positif ou nul, on a :  

 
b. En déduire  en fonction de , pour tout réel  positif ou 

nul. 
c. Établir que la fonction de répartition  de la variable aléatoire  vérifie les conditions 

suivantes :  

 

d.  
e. 
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4.2.5.3 - Exercice de mathématiques associé au dossier 3

Partie A 

1. On considère la phrase suivante, extraite du présent dossier : « En trente ans, de  à , 

le ratio interdécile des salaires des hommes a baissé de  environ ». 

Calculer le  des hommes entre 
et . 
 

2. a. On considère la phrase suivante, extraite du présent dossier : « En appliquant le coefficient 

 euros, soit  du revenu moyen ». 

Déterminer la valeur en euro du revenu moyen. 
 

b. On considère la figure 3 intitulée « Convergence théorique avec inertie constante calibrée sur 
données françaises (méthode OCDE) » du présent dossier. 

À -
une foncti  

 
Écart persistant associé (en euros) 

 
Partie B : On note  la fonction définie sur  par :  

1. Justifier que la fonction   puis étudier ses variations 
. 

Donner une allure de la courbe de  dans un repère du plan de votre choix. 
 

 supérieur ou égal à , on a :  

. 
 
Pour tout entier naturel  supérieur ou égal à , on note : 
 

 

2.   
a. On considère un entier naturel  supérieur ou égal à . Interpréter graphiquement 

l'intégrale :  . 

b. Montrer, pour tout entier naturel  supérieur ou égal à , que : 

 

 
c. En déduire, pour tout entier naturel  supérieur ou égal à  que : 

 

 
d. En déduire la limite de la suite    
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4.2.5.4 - Exercice complémentaire n°4
 
Partie B 
 
On note  la fonction définie sur  par : 
 

 
 

1.  Extremum de . 
a. Montrer que  est un point critique de . 
b. Est-ce que  présente un extremum local au point  ? 

 
2. On note  la fonction définie sur  par : 

 
 

a. Montrer que, pour tout réel  supérieur ou égal à , on a : 

 
 

b. En déduire que pour tout ,  . 
 

3. On considère la suite réelle  définie sur  par :  

 

a. Exprimer, pour tout entier naturel , le nombre  en fonction du nombre  et de la 
fonction . 

b. Montrer que :  . 
c. En déduire la limite de la suite .   
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4.2.5.5 - Exercice complémentaire n°5

Partie B 

préférentiel. Les clients peuvent souscrire à un abonnement de  par mois et résilier leur abonnement 
quand ils le souhaitent. 

En janvier ,  personnes ont souscrit à cet abonnement. 

Le gérant de la société a remarqué que : 

  des clients résilient leur abonnement. 

 Chaque mois,   

1. On note   entiers naturels. On considère la suite  définie par : 

 

Justifier que le terme général  de la suite permet de modéliser le nombre de clients abonnés à la 
livraison hebdomadaire le -ième mois qui suit le mois de janvier 2022. 

2. Calculer  
3. Pour tout entier naturel , on pose . 

a. Démontrer que la suite  est géométrique de raison . Préciser la valeur de . 
b. En déduir   puis celle de  en fonction de . 

4. Selon ce modèle, la recette mensuelle de la société Biorestes va-t-elle dépasser  ? Si oui 
préciser le mois à partir duquel ce sera le cas. 

5. Le gérant cherche à connaître le mois et l
dépassera .  
a. -  

répondant à la problématique du gérant . 
Ligne 1 
 

 

Ligne 2 
 

 

Ligne 3 
 

Tant que ..........  

Ligne 4 
 

     

Ligne 5 
 

     

Ligne 6 
 

Fin tant que 

 
b. Quelle est la valeur de la variable   ? 
c. Selon ce modèle, à partir de quel mois de quelle année, la recette mensuelle du gérant 

dépassera-t-elle  ? 
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V. Annexes
 

5.1  Sujets des années passées (depuis 2000) 
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