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HEC 

CONCOURS D’ADMISSION 2008 

SUR CLASSES PREPARATOIRES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES 
ET CLASSES PREPARATOIRES LITTERAIRES 

STATISTIQUES 

Les principaux tableaux statistiques font référence à trois catégories de candidats : 

- les candidats dans leur ensemble, 

- les candidats admissibles,

- les candidats intégrables ayant eu la possibilité d’entrer à HEC en raison de leur 

classement (soit les  380 premiers). Il n’y a pas de liste complémentaire. 
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CONCOURS D'ADMISSION  EN PREMIERE ANNEE  
   

HEC - SESSION 2008
      

CONCOURS
2007 

CONCOURS
2008 Evolution 

     2008/2007 
   
Places mises au concours : 380 380   0,0%

INSCRIPTIONS   

Candidats inscrits : 3693 100,0% 4027 100,0% 9,0%
  

Hommes 1750 47,4% 1873 46,5% 7,0%
Femmes 1943 52,6% 2154 53,5% 10,9%
   
Age moyen 20,05 20,09   
   
Région parisienne 2017 54,6% 2193 54,5% 8,7%
Province et autres 1676 45,4% 1834 45,5% 9,4%
   
Bac + 1 125 3,4% 41 1,0% -67,2%
Bac + 2 2847 77,1% 3159 78,4% 11,0%
Bac + 3 687 18,6% 792 19,7% 15,3%
Bac + 4 et plus 34 0,9% 35 0,9% 2,9%
   
Non boursiers 3344 90,5% 3429 85,2% 2,5%
Boursiers 349 9,5% 598 14,8% 71,3%
Pupilles de la nation 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
   
Options :   
Voie scientifique 2012 54,5% 2164 53,7% 7,6%
Voie économique 1084 29,4% 1182 29,4% 9,0%
Voie technologique 63 1,7% 104 2,6% 65,1%
Voie littéraire 534 14,5% 577 14,3% 8,1%
     - A/L 109 96   
     - B/L 162 162   
     - LSH 263 319   
    
EPREUVES ECRITES   
   
Candidats présents à l'écrit 3665 3995   9,0%
Candidats présents/inscrits 99,2% 99,2% 
   
Candidats classés à l'écrit 3636 3932   8,1%
Candidats classés/inscrits 98,5% 97,6% 
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CONCOURS
2007 

CONCOURS
2008 Evolution 

     2008/2007 
   
ADMISSIBILITE   
   
Résultat du premier admissible 549,10 525,60   
Moyenne du premier admissible 18,30 17,52   
Résultat du dernier admissible 382,70 388,00   
Moyenne du dernier admissible 12,76 12,93   
   
Candidats admissibles 700 100,0% 700 100,0% 0,0%

Hommes 374 53,4% 342 48,9% -8,6%
Femmes 326 46,6% 358 51,1% 9,8%
   
Age moyen 20,0 20,0   
   
Région parisienne 411 58,7% 405 57,9% -1,5%
Province et autres 289 41,3% 295 42,1% 2,1%
   
Bac + 1 4 0,6% 2 0,3% -50,0%
Bac + 2 523 74,7% 541 77,3% 3,4%
Bac + 3 167 23,9% 151 21,6% -9,6%
Bac + 4 et plus 6 0,9% 6 0,9% 0,0%
   
Non boursiers 662 94,6% 652 93,1% -1,5%
Boursiers 38 5,4% 48 6,9% 26,3%
Pupilles de la nation 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
   
Options :   
Voie scientifique 467 66,7% 483 69,0% 3,4%
Voie économique 173 24,7% 178 25,4% 2,9%
Voie technologique 10 1,4% 11 1,6% 10,0%
Voie littéraire 50 7,1% 28 4,0% -44,0%
  
   
EPREUVES ORALES   
   
Candidats présents à l'oral 690 695   0,7%
Candidats présents/admissibles 98,6% 99,3% 
   
Candidats classés à l'oral 684 694   1,5%
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 CONCOURS 2007 CONCOURS 2008 Evolution 
     2008/2007 

ADMISSION        
     
Résultat du premier admis 1096,80 1079,80   
Moyenne du premier admis 16,62 16,36   
Résultat du dernier admis 792,20 801,00   
Moyenne du dernier admis 12,00 12,14   

    
Candidats admis 380 100,0% 380 100,0% 0,0%
     
Hommes 206 54,2% 202 53,2% -1,9%
Femmes 174 45,8% 178 46,8% 2,3%
     
Age moyen 20,0 20,0   
     
Région parisienne 241 63,4% 244 64,2% 1,2%
Province et autres 139 36,6% 136 35,8% -2,2%
     
Bac + 1 2 0,5% 2 0,5% 0,0%
Bac + 2 288 75,8% 297 78,2% 3,1%
Bac + 3 85 22,4% 78 20,5% -8,2%
Bac + 4 et plus 5 1,3% 3 0,8% -40,0%
     
Non boursiers 361 95,0% 358 94,2% -0,8%
Boursiers 19 5,0% 22 5,8% 15,8%
Pupilles de la nation 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
     
Options :     
Voie scientifique 247 65,0% 243 63,9% -1,6%
Voie économique 97 25,5% 114 30,0% 17,5%
Voie technologique 7 1,8% 7 1,8% 0,0%
Voie littéraire 29 7,6% 16 4,2% -44,8%
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RESULTATS PAR EPREUVES ET FILIERES 
            

EPREUVES ECRITES 
voie scientifique voie économique voie 

technologique voie littéraire toutes voies 

candidats moyenne candidats moyenne candidats moyenne candidats moyenne moyenne écart-
type candidats 

Langues vivantes I (CCIP) 11,43 2 158 10,56 1 176 8,13 102 10,70 554 10,99 3,15 3 990 

Langues vivantes II (CCIP) 11,15 2 156 10,40 1 174 5,93 101 9,41 553 10,55 3,11 3 984 

Dissertation de Culture Générale (HEC) 10,60 2 151 10,70 1 170 7,11 98     10,54 3,44 3 419 

Dissertation littéraire A/L-B/L (HEC)             9,01 240 9,01 3,72 240 

Dissertation littéraire LSH (HEC)             9,34 295 9,34 3,13 295 

Dissertation philosophique A/L-B/L (HEC)             9,44 241 9,44 4,04 241 

Dissertation philosophique LSH (ESCP-EAP)             10,26 297 10,26 3,04 297 

Hist-géographie, géopolitique (ESCP-EAP) 10,75 2 156            10,75 3,56 2 156 

Analyse éco. et hist. (ESCP-EAP)     10,25 1 157        10,25 3,54 1 157 

Economie (ESCP-EAP)         10,45 102    10,45 2,78 102 

Histoire ENS A/L-B/L (ESCP-EAP)             9,48 242 9,48 3,42 242 

Histoire ENS LSH (ESCP-EAP)             9,93 300 9,93 3,07 300 

Mathématiques I (HEC) 10,71 2 154            10,71 4,20 2 154 

Mathématiques II (S) (CCIP) 11,67 2 154            11,67 5,15 2 154 

Mathématiques II (T) CCIP         12,70 102    12,70 5,73 102 

Mathématiques II (E) (ESSEC)     11,60 1 171        11,60 4,24 1 171 

Mathématiques III (HEC)     10,10 1 168        10,10 4,08 1 168 

T. gestion, info et droit (CCIP)         10,92 102    10,92 3,50 102 

Contraction  de textes (HEC) 10,77 2 154 10,66 1 174 8,19 101 10,82 550 10,68 3,51 3 979 

Epreuve à option (HEC/AUDENCIA)             10,41 547 10,41 3,84 547 
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REPARTITION PAR SEXE ET PAR OPTION 
       
       
       

INSCRITS Garçons % Filles % Total % 
 Option scientifique 1100 58,7 1064 49,4 2164 53,7 

 Option économique 539 28,8 643 29,9 1182 29,3 

 Option technologique 65 3,5 39 1,8 104 2,6 

 Option lettres et sciences humaines 169 9 408 18,9 577 14,4 

Total 1873 100 2154 100 4027 100 

ADMISSIBLES             

 Option scientifique 243 71 240 67 483 69 

 Option économique 88 25,7 90 25,2 178 25,4 

 Option technologique 5 1,5 6 1,7 11 1,6 

 Option lettres et sciences humaines 6 1,7 22 6,1 28 4 

Total 342 100 358 100 700 100 

ADMIS             

 Option scientifique 138 68,3 105 59 243 64 

 Option économique 57 28,2 57 32 114 30 

 Option technologique 3 1,5 4 2,2 7 1,8 

 Option lettres et sciences humaines 4 2 12 6,8 16 4,2 

Total 202 100 178 100 380 100 
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REPARTITION PAR ANNEE DE NAISSANCE ET MOYENNE D'AGE
             
             

             

 Inscrits Admissibles Admis 
Année de 
naissance Garçons Filles  Total en %  Garçons  Filles  Total en % Garçons  Filles Total en % 
1983 2 1 3 0         
1984  1 1 0         
1985 5 1 6 0,1         
1986 52 28 80 2 4 3 7 1 1 1 2 0,5 
1987 448 341 789 19,6 84 48 132 18,8 48 24 72 19 
1988 1125 1412 2537 63 203 211 414 59,2 121 97 218 57,4 
1989 235 355 590 14,6 51 93 144 20,6 32 53 85 22,3 
1990 6 15 21 0,5  3 3 0,4  3 3 0,8 
Total 1873 2154 4027 100 342 358 700 100 202 178 380 100 

            
             
             
             
             

Inscrits   Admissibles   Admis 

 Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total    

Moyenne d'âge 20,17 20,01 20,08 20,11 19,87 19,99 20,08 19,81 19,96    
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REPARTITION PAR BACCALAUREAT
                   
                   

Inscrits Admissibles Admis 

Bac Garçons %  Filles %  Total % Garçons % Filles % Total % Garçons % Filles % Total % 

Bac Terminale Européenne  2 0 2 0             

ES Langues 51 2,7 107 5 158 3,9 5 1,5 8 2,2 13 1,9 2 1 4 2,2 6 1,6 

ES Mathématiques 367 19,6 450 20,9 817  20,3 62 18,1 63 17,6 125 17,9 43 21,3 41 23 84 22,1 

ES Sciences économiques et sociales 63 3,4 85 4 148 3,7 2 0,6 4 1,1 6 0,8   3 1,7 3 0,8 

L Arts 2 0,1 10 0,5 12  0,3             

L Langues Vivantes 29 1,5 92 4,3 121  3 1 0,3 4 1,1 5 0,7 1 0,5 2 1,1 3 0,8 

L Lettres Classiques 6 0,3 11 0,5 17  0,4   1 0,3 1 0,1   1 0,6 1 0,3 

L Mathématiques 18 1 68 3,1 86  2,1   6 1,7 6 0,8   4 2,2 4 1 

S Agronomie 1 0 1 0 2  0             

S Mathématiques 797 42,5 786 36,5 1583  39,3 185 54 193 53,9 378 54 109 54 93 52,2 202 53,1 

S Physique-Chimie 203 10,8 222 10,3 425  10,5 29  8,5 30 8,4 59 8,4 17 8,4 11 6,2 28 7,4 

S Sciences de l'ingénieur 39 2 8 0,4 47  1,2 5  1,5 1 0,3 6 0,8 4 2 1 0,6 5 1,3 

S Sciences de la vie et de la Terre 226 12 259 12 485  12 47  13,7 41 11,4 88 12,6 22 10,9 14 7,8 36 9,5 

STG 8 0,4 4 0,2 12  0,3              

STT 53 2,8 20 0,9 73  1,8 4  1,2 3 0,8 7 1 3 1,5 2 1,1 5 1,3 

autre 10 0,5 29 1,3 39  1 2  0,6 4 1,1 6 0,8 1 0,5 2 1,1 3 0,8 

Total 1873 100 2154 100 4027 100 342 100 358 100 700 100 202 100 178 100 380 100 
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REPARTITION PAR LANGUE 
              
              
              
              
              
              
              

 Inscrits Admissibles Admis 
Langues 1ère langue % 2ème langue % 1ère langue % 2ème langue %  1ère langue % 2ème langue % 
Allemand 483 12 880 21.8 103 14,7 156 22,3 61 16,1 81 21,3 
Anglais 3050 75.7 977 24.3 519 74,1 181 25,6 269 70.8 111 29,2 
Arabe littéral 171 4.3 34 0.9 25 3,6 7 1 13 3.4 6 1,6 
Chinois   27 0.7   6 0,8   5 1,3 
Espagnol 219 5.4 1879 46.7 37 5,3 321 45,8 25 6.6 159 41,8 
Hébreu   7 0.2         
Italien 54 1.3 130 3.2 8 1,1 18 2,6 6 1.6 11 2,9 
Japonais   3 0         
Latin 28 0.7 45 1.1 3 0,4 4 0,6 2 0.5 3 0,8 
Néerlandais   2 0         
Polonais   3 0         
Portugais 8 0.2 3 0 2 0.3   2 0.5   
Russe 14 0.4 30 0.8 3 0,4 6 0,8 2 0.5 3 0,8 
Suédois   1 0  1 0,1  1 0,3 
Turc   2 0      
Vietnamien   4 0.1         
Total 4027 100 4027  100 700 100 700  100 380  100 380  100 
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REPARTITION PAR LANGUE ET PAR OPTION 

                
                
 Inscrits Admissibles Admis 

Langue Opt S Opt E Opt T Opt L  Total Opt S  Opt E  Opt T  Opt L Total  Opt S  Opt E Opt T Opt L Total 
Allemand - Langue vivante 1 250 150  83 483 72 28  3 103 43 15  3 61 
Allemand - Langue vivante 2 514 239 23 104 880 109 42 3 2 156 51 27 2 1 81 
Anglais - Langue vivante 1 1670 918 71 391 3050 365 132 5 17 519 168 90 4 7 269 
Anglais - Langue vivante 2 494 264 33 186 977 118 46 6 11 181 75 24 3 9 111 
Arabe littéral - Langue vivante 1 103 43 23 2 171 14 5 6  25 10  3  13 
Arabe littéral - Langue vivante 2 19 12 1 2 34 6 1   7 5 1   6 
Chinois - Langue vivante 2 16 8  3 27 4 2   6 3 2   5 
Espagnol - Langue vivante 1 107 54 10 48 219 23 13  1 37 15 9  1 25 
Espagnol - Langue vivante 2 3 3 1  7           
Hébreu - Langue vivante 2 3 3 1  7           
Italien - Langue vivante 1 21 12  21 54 6   2 8 4   2 6 
Italien - Langue vivante 2 63 41 1 25 130 9 4  5 18 7 2  2 11 
Japonais - Langue vivante 2 2 1   3   
Latin - Langue vivante 1    28 28    3 3    2 2 
Latin - Langue vivante 2    45 45    4 4    3 3 
Néerlandais - Langue vivante 2    2 2           
Polonais - Langue vivante 2 2   1 3           
Portugais - Langue vivante 1 2 4  2 8 1   1 2 1   1 2 
Portugais - Langue vivante 2 3    3           
Russe - Langue vivante 1 11 1  2 14 2   1 3 2    2 
Russe - Langue vivante 2 15 8  7 30 5 1   6 2 1   3 
Suédois - Langue vivante 2 1    1 1    1 1    1 
Turc - Langue vivante 2 1  1  2           
Vietnamien - Langue vivante 2 2 1  1 4           
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REPARTITION PAR CLASSES PREPARATOIRES (agrégée)

             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Inscrits Admissibles Admis 

Garçons Filles  Total % Garçons Filles Total % Garçons Filles Total % 
1 - Ile de France 1082 1308 2390 59,3 232 248 480 68.6 149 132 281 74 

2 - Province, étranger 731 778 1509 37.5 106 105 211 30.1 51 43 94 24.7 

3 - Candidats libres 60 68 128 3.2 4 5 9 1.3 2 3 5 1.3 

Total 1873 2154 4027 100 342 358 700 100 202 178 380 100 
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DEUXIEME PARTIE : COMMENTAIRES SUR LES EPREUVES
 
 
1)  Commentaire des épreuves écrites 
 
 

COEFFICIENTS  2008 

Option 
Scientifique

Option 
Economique 

Option 
Technologique

Option 
Littéraire 

Dissertation de Culture Générale 4 6 4 
Dissertation Littéraire AL/BL (*)   6
Dissertation Littéraire LSH (*)   6
Dissertation Philosophique AL/BL (*)   5
Dissertation Philosophique LSH (*)   5
Contraction de texte 3 3 3 3
Langues Vivantes 1 (***) 4 4 4 4
Langues Vivantes 2 (***) 2 2 2 2
Option Langues Vivantes 3 AL ou LSH (**)   4
Option Mathématiques B/L (**)   4
Option Géographie LSH (**)   4
Option Géographie AL (**)   4
Option Sciences Sociales B/L (**)   4
Mathématiques I S  6   
Mathématiques II S      5   
Mathématiques III E 4  
Mathématiques II E 4  
Mathématiques II T 5  
Histoire Géographie & Géopolitique 6   
Analyse Economique & Historique 7   
Economie 5 
Histoire LSH (*)   6
Histoire AL/BL (*)   6
Techniques de Gestion, Informatique 7 
& Droit   
 
(*)  Les épreuves de dissertations littéraire et philosophique, ainsi que l’épreuve d’histoire, 
sont différentes en fonction des filières d’étude A/L, B/L ou LSH. 
 
(**)  Option choisie parmi deux épreuves (le choix diffère selon la filière). 
 
(***) Les épreuves de langues vivantes 1 et 2 font l’objet d’une publication spécifique.  
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ANALYSE ECONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIETES CONTEMPORAINES
(épreuve n°268)

Epreuve conçue par HEC

Voie économique

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 1 157 10,25 3,54 

         

VOIES PREPARATOIRES       

Economique 1 157 10,25 3,54 

             

         
ECOLES UTILISATRICES      

HEC 1 157 10,25 3,54 

          

1 – COMMENTAIRES SUR LE SUJET PROPOSE

Le sujet proposé aux candidats cette année était : 
 
« Les ressources naturelles : obstacle ou moteur de la croissance économique ? 
 
Vous analyserez cette question en faisant appel à l’analyse économique et à l’analyse 
historique depuis le début du XIXe siècle ». 
 
Il peut être rattaché à plusieurs thèmes des programmes de première (2 et 3 de la page 
suivante) et de deuxièmes années (8 et 12 de la page suivante). 
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1 – Le cadre général des activités économiques et sociales 
 
2 – La croissance économique au XIXème siècle 

3 – Croissance et développement du capitalisme au XXème siècle 
 
4 – Fluctuations et crises 
 
5 – Le financement de l’économie 
 
6 – Le rôle de l’Etat dans la vie économique et sociale 
 
7 – Les différentes formes de structures sociales 
 
8 – L’internationalisation des économies 
 
9 – Les paiements internationaux 
 
10 – Déséquilibres et politiques économiques et sociales en économie ouverte 
 
11 – Le changement social contemporain dans les pays développés à économie de marché 
 
12 – Les stratégies de développement 
 
En proposant ce sujet, on s’attendait à ce que :  
 

1) Les ressources naturelles soient définies avec précision comme des facteurs de 
production fournis par la nature : terrains, fleuves, gisements de matières 
premières, etc., en distinguant bien celles qui sont renouvelables (par exemple, les 
forêts) et celles qui ne le sont pas (par exemple, le pétrole) 

 
2) Les deux acceptations du terme « croissance » - la première renvoyant aux 

mouvements conjoncturels de l’activité économique, la seconde au développement 
et l’évolution du niveau de vie à long terme – soient bien distinguées. S’agissant de 
réfléchir sur les liens entre ressources naturelles et croissance, la première 
acceptation devait conduire à s’intéresser aux effets des chocs pétroliers ou, plus 
généralement, aux conséquences des variations de prix des matières premières sur 
l’activité économique et les prix, alors que la seconde devait conduire à replacer les 
ressources naturelles dans l’ensemble des déterminants de la productivité et du 
niveau de vie à côté du capital physique, du capital humain, du travail et du savoir 
technologique ou à s’interroger sur les limites de la croissance dans le long terme. 

 
3) La question des liens entre ressources naturelles et croissance fasse l’objet d’une 

réflexion approfondie utilisant les outils d’analyse économique (modèle « standard » 
de la macro-économie moderne pour une analyse de court/moyen terme ; fonction 
de production et modèles de croissance pour une analyse de moyen/ long terme). 
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4) Il soit fait référence à quelques « grands » travaux sur la question : analyse 

malthusienne des liens entre disponibilité des ressources naturelles, croissance de 
la population et niveau de vie ; analyse de la question du charbon dans le cas 
britannique proposée par Stanley Jevons (1865) ; règle de Hotelling (1931) ; 
travaux du Club de Rome sur les limites de la croissance, etc. 

 
 
5) Un certain nombre de faits saillants (et non point les « tressaillants » comme on a 

pu le lire dans la copie d’un candidat sans doute sous le coup de l’émotion 
provoquée par le concours) soient dégagés pour bien montrer que si les ressources 
naturelles sont importantes (par exemple, on met souvent en avant l’abondance et 
la qualité des terres , parfaitement adaptées à l’agriculture, pour expliquer les 
performances de l’économie américaine à la fin du XIXe), elles ne sont pas 
indispensables (le Japon est l’un des pays les plus riches au monde alors qu’il est 
pauvrement doté de ressources naturelles) et peuvent même constituer un 
handicap, voire une « malédiction » (exemple de quelques pays africains richement 
dotés en ressources naturelles alors que le niveau de vie y est l’un des plus bas 
observés dans le monde). 

 
 
 
 

II – COMMENTAIRES SUR LE TRAITEMENT DU SUJET PAR LES CANDIDATS 
 
 
De l’ensemble des copies se dégage le devoir-type suivant : 
 
 
Accroche : le renchérissement actuel des matières premières et du pétrole. 
 
Introduction : définition des ressources naturelles et de la croissance (Perroux). 
 
Plan chronologique : le plus souvent traitement du sujet en « terme global » en 

s’attachant au rôle des ressources naturelles dans la dynamique du capitalisme 
 
Statut du charbon dans la première révolution industrielle 
 
Rôle du pétrole dans la seconde révolution industrielle 
 
Chocs pétroliers de 1973 à 1979 et hausse des prix actuelle 
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La moyenne calculée sur l’ensemble des copies est voisine de 10, avec un écart-

type proche de 3,5. Paradoxalement, malgré les bonnes notes, l’impression 
d’ensemble des correcteurs reste assez pessimiste. 

 
 
 
Cette année encore, les devoirs se ressemblent beaucoup et les candidats ont 

toujours la même propension à mobiliser des éléments de connaissances convenues, que 
l’on retrouve dans les copies quel que soit le sujet : « profil en vol d’oies sauvages » ; 
triomphe et fin du fordisme » ; « les trois D » ; etc. Plus généralement, l’écriture 
mériterait d’être plus précise et, au lieu de brasser de grandes idées, il vaudrait mieux se 
concentrer sur les mécanismes économiques. 

 
 
 
S’agissant des faits économiques et de l’analyse historique, les copies proposées 

manquent de précision sur l’importance du charbon et du pétrole dans les deux premières 
révolutions industrielles. Il aurait fallu faire référence à des cadres analytiques, comme la 
notion de système technique de Bertrand Gille (fer – charbon- machine à vapeur…le 
charbon faisant le lien entre les deux….). On retrouve le même défaut dans les passages 
relatifs aux deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 ainsi qu’à la hausse des prix actuelle ; 
l’ampleur des hausses et les liens mécaniques avec l’activité ne sont pas précisés. 
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CONTRACTION DE TEXTE 2008 
(épreuve n°303)

Epreuve conçue par HEC

Voie scientifique, économique, technologique, littéraire
 

RESULTATS GLOBAUX 8 721 9,86 3,45 

         

VOIES PREPARATOIRES       

Scientifique 3 867 10,19 3,35 

Economique 3 312 9,71 3,33 

Technologique 522 7,21 2,85 

Littéraire 1 020 10,41 3,80 

         
ECOLES UTILISATRICES      

HEC 3 979 10,68 3,51 

ESSEC 4 366 10,64 3,49 

EM Lyon 6 030 10,31 3,40 

EDHEC 6 458 10,21 3,39 

AUDENCIA Nantes 6 325 10,20 3,38 

CERAM Sophia-Antipolis 3 518 9,09 3,18 

ESC Amiens 380 8,70 3,28 

ESC Bretagne Brest 433 8,83 3,21 

ESC Clermont 3 192 9,26 3,18 

ESC Dijon 3 192 9,26 3,18 

ESC Grenoble (GEM) 5 680 9,98 3,36 

ESC Pau 1 365 8,46 3,09 

ESC Rennes 3 615 8,99 3,22 

IECS Strasbourg 1 821 8,93 3,16 

ENAss (option Histoire-géographie, Economie) 71 9,35 3,29 

INSEEC (Paris-Bordeaux) 1 597 8,44 3,06 

ISC 1 642 8,99 3,18 

ISCID 32 7,34 2,78 

ENAss (option Mathématiques) 34 9,88 3,35 

ESM de Saint-Cyr 247 9,37 3,14 
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• Le texte 2008 : 
 

Pour la session 2008, le texte proposé aux candidats était extrait d’un ouvrage de 
Paul Ricoeur, publié en 1955 sous le titre Histoire et vérité. Le sujet renouait avec un 
thème souvent abordé dans le cadre de la contraction, celui, en l’occurrence, de l’histoire, 
que Paul Ricoeur plaçait au centre de sa réflexion.  

Il offrait en outre l’avantage d’évoquer nombre de notions étudiées durant la 
première année de classe préparatoire, rappelant de la sorte, s’il en était besoin, que la 
contraction n’évalue pas seulement des compétences techniques : cet exercice exigeant, 
qui impose de savoir lire autant que de savoir écrire, suppose aussi une solide culture 
générale, dont les correcteurs ont constaté qu’elle avait cruellement manqué aux travaux 
les plus faibles.  

De nombreuses impropriétés dans le vocabulaire usuel de la religion ont ainsi été 
déplorées, à l’image de celles qui voyaient les étudiants substituer « Bible » à 
« chrétienté », « foi » à « salut » ou « catholique » à « chrétien ». Si le désenchantement 
du monde décrit par Marcel Gauchet caractérise notre époque, il ne saurait légitimer ces 
approximations. 

 
• L’esprit et le format de l’épreuve : 

 
Dans leur majorité, les correcteurs ont salué le respect des règles formelles d’un 

exercice bien connu des étudiants. Cependant, quelques copies résiduelles nous obligent à 
en rappeler certains principes élémentaires. 

Aucun titre n’est ainsi requis pour cette épreuve, durant laquelle les candidats 
doivent restituer la pensée d’un auteur, sans en trahir la progression. À cet égard, la mise 
en page mérite un soin particulier, chacune des grandes parties du texte devant donner 
lieu à un saut de ligne. En outre, dès lors que certaines parties sont très longues, ce qui 
était le cas de la troisième, il est souhaitable d’en distinguer les différents mouvements en 
allant à la ligne. 

Appropriation d’une pensée que l’étudiant se doit de rendre fidèlement, la 
contraction exige d’une part un effort de reformulation, et d’autre part le choix d’un 
système énonciatif neutre. A ce titre, on ne saurait citer Paul Ricoeur sans trahir l’esprit 
même de l’épreuve, ce que quelques-uns – rares il est vrai – ont pourtant fait. Précisons 
encore que si l’impératif de reformulation interdit ces collages de citations auxquels trop 
de travaux recourent, certains termes essentiels peuvent difficilement se trouver 
remplacés. Ainsi en était-il des vocables « progrès » ou « histoire », voire de 
« destination ». C’est également à la pertinence de ses choix lexicaux que l’on distingue 
un excellent candidat. 

L’une des difficultés majeures de l’exercice tient évidemment au nombre limité de 
mots dont les étudiants disposent. Les correcteurs en ont conscience, mais il sont sans 
clémence pour les copies – encore nombreuses – dont les décomptes sont inexacts. Par 
ailleurs, dans la majorité des cas, les dépassements auxquels se livrent les candidats 
pourraient être facilement évités : était-il par exemple judicieux, lorsqu’on se référait aux 
crises que traversent les civilisations, de citer non seulement Toynbee, mais également 
son maître ouvrage, A study of History ? Nous voulons croire que non.  
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Rappelons par ailleurs que le résumé est compris entre 380 et 420 mots qui doivent 
être comptés, chaque cinquantième mot étant matérialisé avec indication dans la marge et 
le compte total indiqué à la fin. En-deçà et au-delà du format, une pénalité d’un point par 
10 mots est appliquée. Est considéré comme mot tout terme séparé d’un autre par un 
blanc ou par un signe typographique quelconque, à l’exception du « t » euphonique. 
« C’est-à-dire » compte donc pour quatre mots, tandis que « Léonard de Vinci » compte 
pour trois. En revanche, les millésimes ne comptent que pour un mot.  

Enfin, pour ce qui concerne la langue, le jury a reconduit le barème adopté l’an 
passé : trois fautes vénielles sont admises en franchise. Elles n’entrent pas dans le 
décompte qui prend effet à partir de la quatrième faute, comptée comme première faute. 
De la quatrième à la sixième faute caractérisée (soit de la première à la troisième faute 
comptée), on peut enlever 1 point (globalement) et 2 si ces trois fautes sont vraiment 
graves ; de la septième à la huitième faute, deux points sont en tout enlevés ; de la 
neuvième à la dixième faute, trois points sont ôtés au candidat. Au-delà, celui-ci perd un 
point par faute. 

 
• Les candidats et le texte 2008 : 

 
Bien que l’extrait retenu respectât l’esprit de l’épreuve, il n’en présentait pas moins 

quelques difficultés. La première était sans doute son format, puisqu’il se composait de 
3757 mots, ce qui explique sans doute l’inachèvement de certaines copies. La seconde 
tenait pour sa part à la structure de l’argumentation, dans la mesure où Paul Ricoeur – 
après avoir évoqué dans le premier paragraphe la question du progrès – menait ensuite 
une réflexion sur ce qui le constituait, à savoir l’outillage. Cette notion revêtait sous sa 
plume une acception très large, puisqu’elle incluait la connaissance et la conscience. Si 
cette première partie s’est dans l’ensemble révélée bien comprise, plusieurs candidats s’y 
sont illustrés par des maladresses surprenantes. Ainsi de ces copies qui reprenaient la 
citation de Pascal au cinquième paragraphe, ou de ces autres qui mentionnaient Socrate, 
Descartes et Vinci… Faut-il rappeler que lorsqu’on ne dispose que de 400 mots, les 
informations que l’on retient doivent être essentielles à l’intelligence du propos de 
l’auteur ?  

L’autre problème auquel certains furent confrontés fut la gestion des équilibres : en 
choisissant de se montrer trop diserts sur les huit premiers paragraphes, qui ne 
contenaient pas de manière explicite la thèse de l’auteur, ceux-ci ont perdu un nombre de 
mots précieux pour les deux autres parties.  

Beaucoup enfin n’ont pas accordé au septième paragraphe toute l’importance qu’il 
méritait : Paul Ricoeur y établissait un bilan, qui annonçait en creux le passage à un autre 
plan. Les lecteurs les moins avertis auraient alors pu comprendre, avec un minimum 
d’attention, que sa réflexion ne portait pas tant sur le progrès que sur l’histoire, dont il 
venait d’envisager une conception fondée sur la notion de progrès, qui avait pour limite 
principale l’anonymat auquel elle condamnait les hommes. À l’inverse, le « sens chrétien 
de l’histoire » leur rendait toute leur place, sans pour autant s’opposer de manière radicale 
à cette histoire fondée sur l’idée de progrès, comme trop de candidats l’ont cru. 

 
La deuxième partie du texte – qui comprenait les paragraphes neuf à quinze – était 

sans conteste la plus difficile. Après avoir évoqué l’absence de confrontation décisive entre 
le sens chrétien de l’histoire et une histoire fondée sur le progrès, Paul Ricoeur expliquait 
en effet qu’une confrontation était finalement possible. Bien des préparationnaires ont 
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alors caricaturé son propos, en lui prêtant des contradictions qui lui étaient étrangères. 
Les correcteurs ont bien conscience que le temps est compté dans cette épreuve, mais les 
candidats doivent comprendre qu’on ne peut sacrifier les nuances d’une pensée sur l’autel 
de l’efficacité. Les meilleures copies sont ainsi celles qui ont perçu que l’absence de 
confrontation décisive ne signifiait pas absence absolue de confrontation, et que – tout au 
contraire – dans la mesure où l’histoire fondée sur la notion de progrès supposait une 
destination à laquelle le christianisme n’était pas insensible, chacune de ces conceptions 
historiques pouvait, sur ce terrain du moins, se trouver confrontée. Cependant, Paul 
Ricoeur observait aussi que la destination de l’homme importait moins au christianisme 
que le salut des hommes, qu’il privilégiait.  

 
Pareille affirmation permettait de saisir l’objet de la troisième partie, inaugurée par le 

paragraphe seize. L’auteur y réhabilitait une histoire concrète, soucieuse de rendre aux 
individus autant qu’aux peuples leurs spécificités, loin de cet anonymat auquel l’idée de 
progrès les condamnait. Encore fallait-il comprendre que cette histoire concrète n’était pas 
l’histoire chrétienne, mais qu’il s’agissait d’une histoire « en prise » avec le christianisme, 
pour reprendre une expression employée dans le texte. Encore fallait-il également 
comprendre que Paul Ricoeur n’entendait pas renoncer à l’idée de progrès au profit de 
cette histoire concrète, mais qu’il plaidait pour leur superposition, ce dont le dix-huitième 
paragraphe témoignait de manière explicite. 

Ce troisième mouvement ne présentait pas de difficultés majeures. Certes long et 
composé d’exemples copieux, il obéissait toutefois à une ligne argumentative claire. 
L’histoire concrète y était présentée comme authentiquement historique, fondée qu’elle 
était sur les catégories de déclin, d’époque ou de crise. S’y révélait dès lors la pluralité des 
civilisations, quand l’idée de progrès privilégiait une vision unitaire de l’humanité. Ces 
civilisations se trouvant définies par des valeurs aussi communes que concrètes, il 
convenait de revoir l’importance accordée à l’outil dans ce cadre : celui n’était qu’un 
moyen, que l’histoire concrète insérait dans une histoire des fins. Bien des copies ont 
totalement occulté cette observation pourtant importante. 

L’auteur montrait ensuite que l’histoire concrète mettait également en relief la 
précarité des civilisations, ce que les candidats ont cette fois mieux compris, beaucoup 
ayant d’ailleurs repris de façon pertinente la réflexion que Paul Ricoeur empruntait à 
Toynbee.  

Le passage suivant, consacré à l’existence de lignes parallèles au sein de chaque 
civilisation, n’a guère posé problème en lui-même, mais les candidats pressés par le temps 
et qui avaient dès la deuxième partie perdu le fil directeur du texte se sont souvent livrés à 
un collage de citations des plus indigestes.  

Plus difficile fut en revanche le traitement du paragraphe vingt-sept et des 
paragraphes vingt-huit à trente : nombre de préparationnaires ont visiblement jugé le 
premier aussi confus et massif que la conscience d’époque qui en était au cœur, tandis 
que le second a donné lieu à d’étonnants contresens. Pour n’avoir pas saisi le sens de 
l’expression « en procès », certains ont ainsi expliqué que le mérite premier de cette 
histoire concrète était qu’elle permettait le jugement des hommes ; d’autres, obnubilés par 
le fascisme, ont cru bon d’observer que cette histoire était fasciste… Lire est une pratique 
exigeante : nul besoin de convoquer Mallarmé pour s’en convaincre. Mais il s’agit d’une 
pratique essentielle à nos futures élites, dont nous ne pouvons que regretter l’insuffisante 
maîtrise. 
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• La rédaction : 
 

   
La contraction de texte, parce qu’elle est une épreuve de concision, réclame une 

rédaction adaptée, qui fasse preuve de précision autant que d’élégance.  
L’impression générale des correcteurs pour la présente session est celle d’une langue 

un peu plus malmenée que les années précédentes. Les fautes d’orthographe n’épargnent 
en effet qu’un petit nombre de travaux, ce qui est d’autant moins admissible que 
beaucoup portent sur des termes qu’utilise Paul Ricoeur, quand d’autres constituent des 
classiques du genre, contre lesquels les étudiants ont nécessairement été mis en garde. 
Un lecteur un peu attentif devait ainsi se rendre compte que « christianisme » ne prend 
qu’un « -n- », quand l’adjectif « concrète » exige un accent grave. Un candidat un peu 
sérieux devait de son côté savoir que « chacun » ne varie pas en nombre, que « malgré » 
ne présente pas de « -s- » et que des règles simples permettent de savoir orthographier 
de manière convenable « différemment » ou « indépendamment ».  

La grammaire n’est pas mieux traitée : l’accord du participe passé avec « avoir » 
pose régulièrement problème aux étudiants, tandis que se développent des accords de 
voisinage que le recours à l’analyse logique permettrait d’éviter. La syntaxe de 
l’interrogative indirecte est elle aussi mal maîtrisée, puisque bien des copies recourent à 
cette inversion du sujet que seule l’interrogative directe autorise. Nombre de candidats 
n’ont en outre pas compris qu’une subordonnée – comme son nom l’indique pourtant de 
façon claire – dépend d’une principale, quand d’autres ignorent visiblement que la 
négation comporte, en français, deux éléments. Plusieurs fautes de construction sont enfin 
à déplorer, parmi lesquelles dominent l’emploi des pronoms « en » et « dont » repris par 
un possessif (« elle en voit ses limites »), ainsi que l’emploi malheureux du démonstratif 
avec un participe passé (« la conception linéaire de l’histoire s’oppose à celle 
discontinue »). 

Notons, pour finir, que la qualité de la rédaction dépend aussi du respect de la 
ponctuation, constitutive de la signification même du texte que l’on donne à lire, ainsi que 
d’une sobriété lexicale soucieuse d’éviter des modes contestables. Sans doute est-il plus 
simple de conjuguer « solutionner » que résoudre, mais ce néologisme est pour le moins 
inélégant. De manière analogue, si « challenge » s’est imposé dans le langage courant, 
nous sommes en droit d’attendre d’un étudiant de classe préparatoire qu’il lui préfère 
« défi ». Que dire enfin de cette tendance à substantiver n’importe quel adjectif (« le 
collectif », « le global ») ou de ce recours à un jargon inutile et abscons que l’on retrouve 
parfois dans les meilleures copies ? Le propos gagne-t-il en clarté si l’on évoque « la 
téléologie véritable du progrès » ou « l’idiosyncrasie du scientifique ? » 

 
Bilan : 
 

Les fautes relevées dans ce rapport ne le sont que dans l’intérêt des candidats, qui 
doivent comprendre qu’une préparation rigoureuse porte toujours ses fruits. Certes, 
plusieurs copies ont obtenu un résultat compris entre 01 et 05, mais d’autres prestations – 
qui brillaient par leur finesse autant que par leur rigueur– ont pu atteindre une note 
comprise en 16 et 20. De ce point de vue, le texte de 2008 a joué son rôle, en permettant 
de classer les travaux sur des critères légitimes au regard du concours.  
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Annexe 

Proposition de plan  

I) Aire et nature du progrès (p. 1 – p. 2, § 1-3) 
 

• progrès humain = fruit du travail, des outils // œuvres 
• outils accumulables et réutilisables // temps continu des œuvres 
• outillage = sens plus vaste = tout ce que l’homme sait, dit, sent = aventure  

technique irréversible. Stratification, sédimentation. 
• Mais : effacement des inventeurs, et les traces de crise sont d’ordre 

méthodologique et non existentiel. 
• Même l’expérience morale se capitalise 

 
Conclusion partielle : Ainsi  

• Progrès = aire immense 
• Mais limite = progrès anonyme, abstrait, ignorant des individus souffrants, 

des civilisations qui naissent, croissent, dépérissent ; 
 

Transition p. 2, § 4 : 
 

• A ce plan, pas de confrontation avec le sens chrétien de l’histoire où le    
temps est un temps d’événements, de crises, de décisions ; 

 
• Temps des événements sacrés // temps de l’homme 

 
II) Progrès et destination de l’homme (p. 2, § 5 – p. 3, § 1-4) 
 

• Certes, le progrès suppose déjà une valeur du fait que l’homme accomplit sa 
destination = dominer la nature ; 

• Le christianisme ne condamne pas le progrès à l’opposé des Anciens // 
Prométhée. Caïn // faute contre l’amour du prochain 

• Véritable intérêt du progrès : pour le christianisme = rapport au salut des 
hommes. 

 
• Or, épopée collective = ambiguë (effets nocifs pour les individus)  

 
• d’où nécessité de réfléchir au plan de l’homme concret. 

 
Conclusion : le christianisme est en prise avec le sens de l’homme. 
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III) Histoire concrète humaine / Histoire (p.3, § 5) : 
 

Or, l’histoire concrète humaine n’exclut pas une vision proprement historique : 
 

• preuve : les civilisations (p.4 – 5, § 1-2)  
• Définition des conditions d’apparition des civilisations : issues de valeurs concrètes 

et non pas abstraites (l’outillage ne définit pas une civilisation) 
• Histoire du progrès = histoire des moyens quand histoire concrète = moyens et fins 
• Civilisations // cycles = naissance, stagnation, dépérissement. 
• Histoire concrète // toutes les catégories historiques sont pertinentes (réveil, 

renaissance, décadence, résistance) 
 
 
Conclusion (p. 4, § 5) : 
 

Une telle histoire multiple et concrète = très proche du sens chrétien de 
l’histoire. 

 
• En outre, à l’intérieur d’une même civilisation, lignes de progrès ou d’arrêt. 
• La résultante est impossible à appréhender clairement : on ne peut dire « où va » 

une civilisation 
 

De plus : caractère irréductible des événements et personnalités : 
 

• Certes, il faut enraciner l’histoire dans la géographie, les techniques, les forces 
sociales (Braudel), mais à un moment il faut tenir compte des causes et des 
intentions. 

• Histoire = « dramatique », histoire de « l’homme en procès » ; 
• Destinée = histoire concrète des hommes. 
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Annexe 

Récapitulation des fautes de langue 
 

Il faut éviter que l’épreuve en mots limités où l’intelligence du texte ne peut se 
dissocier de la concision, de la clarté et de la pertinence de la langue ne se défigure du fait 
de la hâte et de bases linguistiques mal assurées. 

Ce « miroir » proposé aux candidats est composé de fautes récurrentes relevées par 
tous les correcteurs. Il est un outil de travail qui permettra – on l’espère – une mise au 
point méthodique. 

 
N.B. Les termes fautifs apparaissent en italique et les fautes les plus fréquentes et 

les plus graves apparaissent, en outre, en caractères gras. 
 
° Certaines fautes sont récurrentes depuis des années quels que soient la nature du 

texte proposé et le champ lexical mobilisé : ces fautes « dinosaures » exigent un effort 
particulièrement lucide car elles remontent généralement loin dans la scolarité. 

De part (par) ; le champs ; parmis ; aller de paire ; boulverser ; malgrès ; 
l’histoire se résume-t’elle (résume-t-elle) ; courrir. 

 
° Ponctuation : les correcteurs constatent la disparition de la virgule, du point entre 

des phrases indépendantes, l’ignorance complète de l’usage – pourtant précieux – du 
point virgule. 
La langue risque de devenir invertébrée et la communication écrite devient impossible. 
Absence de virgule : lui aussi  elle aussi (l’homme qui lui est important) 
Simple virgule devant : toutefois  or  c’est pourquoi  ainsi 
 
 ° La disparition ou l’usage inconsidéré des accents prend des proportions nouvelles : 

- l’accent circonflexe disparaît et apparaît de façon incontrôlée : concrêt ; 
grace à ; coûtume ; bien sur ; le pêché ; elle est faîte ; évênement. 

- accents aigus, graves, trémas : cela ; ambiguë (comme forme masculine et 
féminine) 
- les règles d’usage des majuscules (et des minuscules) sont largement 
ignorées : les grecs ; les chrétiens ; les français ;  
 
° Nouvelle faute : la pluralisation des indéfinis et distributifs : aucunes ; 
chaques ; chacunes («  des visions chacunes marquées… ») 

 
° Graves ignorances d’orthographe d’usage : certains termes semblent n’avoir 
jamais été vus écrits : péréniser ; perenité ; essort ; une emprunte (empreinte) : 
carismatique ; obsculter ; on aurait tord ; inutil ; difficil ; des points d’appuis ; 
des jugements de valeurs ; ustancile. 
Et le clou de cette année : le christiannisme  (plus de 2 tiers des copies) 

° Ignorance très générale de la 2° et 3° conjugaison, en particulier exclure, inclure, 
conclure, résoudre. On trouve ainsi : il inclue ; il vie ( il vit ) ; l’histoire rétablie ; un 
savoir acqui ; il résoud. 
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° syntaxe : les ignorances sont d’autant plus ancrées qu’elles semblent faire 
l’économie d’un mot.. au prix d’une faute : 

- CAR : invasion pour remplacer « parce que » et en emploi coordonné : 
 

Car… et car   mais aussi : « cette vision a des limites car ne concerne » 
- ainsi / aussi : l’emploi exact et la syntaxe de chacun de ces termes sont de 
plus en plus confondus et ignorés. 
- Participiales construites en indépendantes 
- Celui / celle construits avec un participe ou un adjectif : « cette 
conception est distincte de celle chrétienne » ; « cette vision s’oppose à 
celle discontinue » 
-  Syntaxe des interrogatives indirectes : savoir qu’est-ce qui peut 
progresser ; « le problème est de savoir avec quel critère peut-on… » 
 

 ° La « novlangue » : La contraction de texte reste une épreuve de culture où le 
jargon technique, en particulier, n’a pas sa place. La négligence et le désir d’aller vite 
n’autorisent pas certaines tournures : le trend ; le synopsis ; via ; i.e. ; et/ou ; 
réinitialiser ; une fenêtre ; le panel. 
« apparaît alors une nouvelle conception » ; « cela permet de pouvoir laisser 
une trace » 
 
° Les fautes suivantes, davantage liées à la nature du texte, traduisent une 
intellectualisation  jargonnante qui provoque des barbarismes : cyclicité ; multifactuel ; 
événementialiser ; en événementialisant ; socialisateur ; une aventure 
autoréflexive ; « le temps chrétien est destinal » ; les contenus civilisationnels ; 
le recentrement ; se conscientiser. 
 
 ° Amalgames et confusions lexicales : ils traduisent une grande incertitude sur le 
sens exact des termes. Participer à / participer de ; influer / influencer ; humain / 
humanitaire ; saisissement / saisie ; temporel / temporaire ; longiligne / linéaire ; 
progressiste /progressif ; éluder / élucider. 
Certaines de ces confusions trahissent, en outre, un manque inadmissible de culture : 
chrétienté / christianisme (toujours écrit christiannisme) ; foi / salut ; destin / destinée ; 
helléniste / grec ; chrétien / catholique. 
 
Bilan : 
 L’expression française, depuis les signes de ponctuation jusqu’au choix judicieux des 
termes pertinents, est une nécessité incontournable : se préparer à l’épreuve de 
contraction de texte en 400 mots exige un travail spécifique sur la langue française. 
 
 Il convient cependant de rappeler que cette « récapitulation » « récapitule » toutes 
les fautes. Or un certain nombre de copies en sont quasi-exemptes et sont rédigées dans 
une langue qui domine bien l’exigence de concision et de clarté. 
 
 Les correcteurs reconnaissent un effort notoire dans ce sens depuis quelques 
années, mais il convient que tous les candidats atteignent ce résultat, et ce n’est pas le 
cas.  
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DISSERTATION DE CULTURE GENERALE 2008 
(épreuve n°251)

Epreuve conçue par HEC

Voie scientifique, économique, technologique

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 6 071 9,79 3,34 

         
VOIES PREPARATOIRES       

Scientifique 3 378 9,97 3,29 

Economique 2 485 9,79 3,34 

Technologique 208 6,88 2,82 

         
ECOLES UTILISATRICES      

HEC 3 419 10,54 3,44 

ESCP-EAP 4 390 10,24 3,38 

AUDENCIA Nantes 5 750 9,77 3,30 

         

 
Le jury avait produit, en 2006, un long rapport qui, tout à la fois dressait le bilan de 

l'épreuve  qu'avaient alors affrontée les candidats (sur le thème de : la justice), et 
rappelait sa doctrine en matière de dissertation et de culture générale. Il apparaît, au 
terme de la correction des copies de 2008, que trop peu de candidats ont tenu compte 
des indications qui avaient été alors, aussi longuement que précisément, fournies. 
 
 Il sied donc d'y revenir. Cette fois, se sera sous la forme, encore inédite, d'une lettre 
ouverte d'un correcteur, membre du jury, aux futurs candidats. Après ce morceau 
épistolaire, le bilan sera tiré, en des termes moins inhabituels, de l'épreuve de cette 
année. 
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I. Lettre ouverte de Monsieur X, correcteur, aux candidats de 2009. 
 
 Chers étudiants des classes préparatoires,  
 Vos prédécesseurs de 2008 avaient eu à étudier le thème de L'action, et, lors de 
l'écrit du concours, il leur avait fallu disserter sur le sujet suivant : « Les paroles et les 
actes ». Vous-mêmes, vous vous occupez de La Beauté : puissiez-vous être mieux 
inspirés que vos devanciers. Ils m'ont infligé, en masse, des copies un peu désolantes par 
leur maladresse, et presque plus ennuyeuses à corriger que n'est à lire le Journal Officiel. 
Heureusement, bien d'autres étaient de qualité, ma moyenne avoisinait 10/20, et j'ai 
même donné plus d'une fois la note de 20/20 à d'excellents candidats ! Mais pourquoi n'en 
ai-je pas trouvé davantage encore ? 
 
I. D'abord, beaucoup oublièrent (!) qu'il s'agissait d'un concours. Dans un concours, il faut 
par définition même essayer de se placer devant les autres, et si possible les semer - 
pardon pour cette évidence première ! La meilleure façon de rester coincé dans le gros 
peloton de queue, c'est de réciter un topos, si bon soit-il; car tous les étudiants peu 
cultivés, peu intelligents, peu rapides, conformistes, mal à l'aise dans l'épreuve de Culture-
Gé., paresseux, fatigués ou timides (ce qui fait beaucoup de monde...) se rabattent 
forcément sur ledit topos. Ce qu'auraient dû se dire les candidats. Aligner par écrit le plan, 
les exemples et les références, les attendus et même les conclusions du dit topos, c'était, 
infailliblement prendre place parmi la masse des médiocres, c'était comme me demander 
poliment une note allant de 06 à 08/20. J'en ai donné bien plus que je ne le souhaitais 
(car étant, comme tout homme paraît-il, naturellement bon, j'aime à donner de bonnes 
notes). Mais que voulez-vous ! comment repérer une qualité, une seule petite qualité 
(autre que de la mémoire), dans une copie qui ressemblait exactement à des centaines 
d'autres, où rien, absolument rien, n'était personnel ?  
 
II. Vos prédécesseurs eurent, second tort, la faiblesse de croire idiots les concepteurs du 
sujet. Ce libellé, ils le lurent à toute vitesse; le mot d'acte, qui ressemblait à action, les 
rassura  vite : on était bien dans un sujet en rapport avec le thème de l'année; ce sujet 
était sans malice aucune, et l'on pouvait donc vider son sac de questions de cours. D'où 
des séries interminables de copies traitant de parole/action, de dire/faire, de 
l'intellectuel/l'homme d'action, voire de théorie/pratique et, disaient les cuistres, de 
logos/praxis. Hélas, le libellé ne portait pas sur l'action, mais sur l'acte (ce n'est pas la 
même chose), et même il portait sur les actes et les paroles - les paroles, au pluriel, et 
pas sur la parole seule. Ce double pluriel méritait d'être interrogé. Pourquoi, en effet, le 
jury n'avait-il pas libellé le sujet « La parole et l'action » ? Pourquoi aussi n'avait pas 
donné à traiter : « Les paroles et les actions », ou encore « Dire l'action » ? C'est, n'est-ce 
pas, qu'il voulait que l'on traitât de son sujet, pas d'un autre. Et donc, pas si idiot qu'on le 
pensait à premier abord, ce jury n'avait pas donné pour sujet une question de cours ! 
Vous qui allez travailler sur la Beauté, je vous en supplie, lisez, longuement, 
attentivement, les libellés des sujets, vous y trouverez toujours l'indice qu'ils ne se 
réduisent pas à une question de cours. 
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III. Troisième faiblesse, elle aussi grossière, de vos devanciers, ils ne se sont pas souciés 
de la cohérence interne de leurs copies. Et pourtant, ils alléguaient souvent, sur l'action, le 
bon Aristote qui, vous le savez, exige d'une assertion qu'elle ne soit pas contradictoire 
avec elle-même, ou le bon Platon qui, vous le savez aussi, reproche aux sophistes de se 
complaire à soutenir tout et son contraire. Des exemples ? Dans des copies qui 
s'achevaient sur l'examen des rapports entre les actes et les paroles dans l'espace 
démocratique moderne, il était violemment contradictoire d'invoquer Machiavel et 
d'approuver ce qu'il avance sur l'utilité pour l'acte d'une parole mensongère. Quand on 
débitait un topos emprunté à Hannah Arendt sur le rôle de la parole qui, par le mythe et 
l'histoire, magnifierait l'acte courageux et, prétend-on, le compléterait en le rendant 
héroïque et inoubliable, il fallait, sauf à compromettre ce beau développement sonore, 
régler ce que l'on avait malencontreusement dit plus haut de cette parole si souvent 
traîtresse et menteuse, ainsi celle des sophistes ou de la propagande, qui sait si bien 
déguiser un acte en autre chose que ce qu'il fut effectivement ! 
 
IV. Toute dissertation à ce concours exige un peu de réflexion, vous vous en doutez. Ne 
faites donc pas avec la Beauté ce que beaucoup firent en 2008 avec l'Action : consacrer 
des pages et des pages à, sinon enfiler des perles, du moins collectionner des évidences 
premières. Faut-il démontrer aussi laborieusement qu'un homme digne de ce nom parle à 
bon escient et aussi agit raisonnablement ? qu'il y a des rapports entre les paroles et les 
actes ? qu'il est des paroles actives, agissantes, et des paroles vaines ou creuses ? qu'il ne 
faut pas, quand on agit, faire n'importe quoi ? C'est ainsi que se terminaient, 
triomphalement hélas, quantité de copies. Si le sujet sur la Beauté vous semble conduire à 
la jolie conclusion qu'il vaut mieux être beau (belle) et riche, que laid (laide) et pauvre, 
dites-vous que vous avez dû vous leurrer sur le libellé, et repartez sur autre chose d'un 
peu plus intéressant. 
 
V. Enfin, ultimes conseils du vieux correcteur qui vous écrit, ne citez jamais que des 
exemples ou références dont vous êtes certains, pour les avoir vous-même lus, si possible 
dans l'original et pas dans quelque brochure. Cette année, on m'a parlé (souvent) pour 
Shakespeare de Hamlett, même de Hamelet, ou de Mac Beth, d'Antigone de Racine, on 
m'a raconté (plusieurs fois) que le Cid devait se battre en duel avec son père (d'où son 
terrible dilemme, bien connu...), que chez La Fontaine les souris (!) tenaient un concile 
(sic) pour se débarrasser du chat, que De Gaulle avait lancé son appel le 14 juin 1940, et 
même le 18 juin 1944, on m'a cité le positiviste Auguste Le Comte, on m'a dit que le 
pharmacien Coué (l'homme de la méthode) était un psychanalyste, que Sartre était 
l'auteur de Les Maux... Il n'est jamais honteux d'ignorer quelque chose, mais ce qui l'est, 
c'est de faire si mal semblant de savoir quelque chose. 
 
 Mesdemoiselles et Messieurs les étudiants, bonne année 2008-2009, avec en tête la 
Beauté. Dûment prévenus par mes soins, ne commettez aucune de ces fautes, bien plutôt 
aucune de ces sottises. Vous ferez plaisir à votre correcteur, vous aurez de bonnes notes, 
et je pourrai vous remercier d'avoir contribué à faire monter la moyenne de cette épreuve. 
À bientôt donc, et bien cordialement. 
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II. Rapport du Jury sur le sujet de 2008. 
 
 Lors de la réunion des correcteurs, consigne avaient été donnée par les co-présidents 
(philosophie et littérature) de veiller à poursuivre la hausse des moyennes; pour ce faire, 
deux procédés étaient recommandés : étaler très largement la notation (donc accroître 
l'écart-type) et noter jusqu'à 20/20 les bonnes copies méritant de se détacher du lot en 
position d'excellence. Les statistiques du concours disent comment cette politique a été 
pratiquée : pas aussi largement que les correcteurs le souhaitaient, puisque la moyenne 
cette année obtenue est de 09,79/20 - supérieure à celle de l'an dernier (09,25) sans 
doute, mais pas encore au niveau de l'honnête 10/20 qui était escompté. 
  
 Il n'a pas été toujours possible de donner aux candidats les bonnes notes que leur 
travail de l'année (sérieux en général : presque personne n'était à court d'arguments ni de 
références sur l'action) et leurs connaissances (une peu trop limitées néanmoins à la seule 
Hannah Arendt) leur auraient permis d'obtenir. En effet, comme le dit à sa façon le 
collègue dont la lettre figure plus haut, trop de candidats ne se résolvent pas à traiter du 
sujet, mais placent comme ils le peuvent, souvent de façon décousue, les questions de 
cours qu'ils ont mémorisées. Résultat : copies identiques, se ressemblant par le même 
conformisme et, plus grave, par la superficialité avec laquelle était traité ce sujet. 
 
 Ont été valorisées les copies qui, attentives au pluriel de : les paroles et les actes, 
ont décidé, par exemple, de s'interroger sur la confusion d'actes accomplis incessamment 
(au détriment d'actions organisées et finalisées) et sur le tohu-bohu ou la rumeur de 
paroles qui, disent-elles, caractérisent la société de consommation (tout le monde s'agite, 
tout le monde bavarde) ou risquent d'envahir l'espace démocratique (l'activisme et le trop-
plein d'informations). D'autres, tout aussi intéressantes, se demandaient comment 
remonter de ce flux confus de paroles et d'actes à une parole pleine et sensée et à un 
acte permettant une action - ou bien comment empêcher la dégradation du langage 
humain en paroles vaines et la dissolution de l'action en actes mécaniques. D'autres 
décidèrent, dès l'introduction, de prendre le libellé sous un angle moral, et, articulant 
ensemble actes et paroles, définirent en s'aidant de Kant les conditions d'accomplissement 
moral des unes et des autres. Quelques-unes, et c'était original, très attentives aux deux 
pluriels de paroles et actes, partirent du constat phénoménologique qu'ils sont 
inextricablement brouillés dans notre expérience d'autrui et de nous-même, et là-dessus 
contestèrent les distinctions classiquement reçues entre parole et acte: pas d'acte sinon 
parlé, par moi et par autrui, à moi et à autrui, avant, pendant et après son 
accomplissement, pas de parole qui ne soit acte, qui ne se rapporte à un acte, qui ne 
sanctionne ni ne prépare un acte, et même aucun acte et aucune parole que l'on puisse 
isoler, sauf à en trahir la réalité vécue, dans la trame si complexe de la vie et de la 
conscience qu'on en prend. Le «et» du libellé fut donc mis en question, et de bonnes 
dissertations tendirent à prouver qu'une fois réglées les différences concrètes entre actes 
et paroles, ces deux facultés de l'homme se confondaient, soit par leurs fonctions, soit par 
leurs modes d'efficience, soit par leur finalité. Mais d'autres copies, réactives, décidèrent 
de casser la formule, et, par exemple dans le champ de la politique, de récuser au nom 
d'un primat des actes (et, au-delà, de l'action) la molle surabondance des paroles - ou, à 
l'opposé, de se plaindre de l'activisme contemporain pour réhabiliter contre lui la 
contemplation volontairement inactive et délibérément muette, la sagesse (de type 
religieux ou bouddhiste), voire pour exalter, contre les tentations d'agir sans fin par des 
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actes, cette parole, la plus performative qui soit, affirmait-on, qu'est la création poétique, 
ou plus globalement littéraire, voire par extension artistique. 
 
 D'une façon générale, il fallait avec un sujet de cette sorte trouver quelque point de 
vue, ici non explicitement formulé, sous lequel faire jouer ensemble les deux paramètres 
en cause, paroles et actes. On se condamnait aux lieux communs dès lors que l'on 
entendait le sujet chronologiquement, d'abord les paroles, ensuite les actes, et on tombait 
dans une fausse question presque absurde si l'on comprenait qu'il fallait choisir : ou bien 
les paroles, ou bien les actes. 
 
  À peine moins maladroit, car propice aux digressions (réduites le plus souvent à des 
questions de cours), était le plan qui, partant de l'action et se terminant par l'action, 
traitait des unes (les paroles) puis des autres (les actes) du point de vue de l'action et de 
la chronologie de ses étapes: le sujet ainsi était noyé dans un topo global sur l'action et 
l'on se condamnait à des généralités sur le thème.  
 
 Mais carrément mauvais, car artificiel à outrance, était le plan, malheureusement très 
pratiqué, qui consistait : 1°) à casser, au nom de la doxa moderne qu'on feignait de 
ratifier, tout rapport entre parole et acte, 2°) par un miraculeux (en réalité rhétorique) 
retournement, prouver que les paroles étaient des actes et que les actes de leur côté 
n'allaient pas sans paroles, et que, partant, on ne pouvait opposer ou séparer paroles et 
actes, 3°) à conclure par des effusions sur la complémentarité, la similitude, voire l'identité 
des paroles et des actes dès lors qu'ils étaient moraux, ou inscrits dans l'espace 
démocratique, ou rechargés en humanité, ou... n'importe quoi. Les pires conclusions 
étaient (outre celles qui, ne concluant rien, résumaient la démarche suivie) celles qui se 
félicitaient que l'homme fût à la fois un sujet parlant et un sujet agissant. Bonne 
nouvelle...! 
 
 Le jury, cette année encore, a déploré moins la pauvreté que l'uniformité de la 
culture des candidats sur un tel sujet. Tombaient dans les copies, toujours au même 
endroit, les mêmes références, parfois réduites à des slogans : outre Aristote, Platon et 
Descartes, H. Arendt (La condition de l'homme moderne), J. Habermas (Théorie de l'agir 
communicationnel), la parole performative selon John L.Austin (Quand dire, c'est faire), En 
attendant Godot, Les Mains sales, Oblomov d'Ivan Gontcharov, Hamlet, etc. Ont donc été 
presque systématiquement favorisées les copies qui, capables d'originalité, ou bien 
maniaient ces références convenues avec rigueur, ou bien fournissaient d'autres 
références, ou encore qui élevaient des doutes sur la pertinence d'une doctrine, reçue 
pourtant, qu'elles alléguaient (ainsi, ce consensus né du libre échange des paroles dans 
l'espace démocratique et qui, disent beaucoup de penseurs modernes, permettrait 
l'éclosion d'une action raisonnable : ne ressemble-t-il pas un peu aux mornes unanimités 
du conformisme ?) Quant aux citations, le jury rappelle aux futurs candidats qu'ils auraient 
intérêt à mémoriser sur la Beauté des formules qui ne risqueront pas trop de revenir dans 
presque toutes les copies; cette année, les correcteurs avouent s'être fatigués de trouver 
sans cesse le même mot de Brice Parain, la même formule de Marx, le même slogan de 
Sartre, le même refrain de Dalida... Comme l'a dit le poète Destouches : L'ennui naquit un 
jour de l'uniformité. 
 
 Faut-il encore une fois prier les candidats d'éviter la juxtaposition de mini-
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développements (Tout d'abord, Ensuite, De plus, En outre, Par ailleurs, Enfin...) dont ils 
croient qu'ensemble ils formeront un grand développement probant, mais qui, en réalité, 
ne font qu'un catalogue d'assertions hétéroclites ? La chose se trouva souvent cette année 
à propos de la parole performative, que des candidats illustraient d'exemples 
étonnamment disparates, mettant tranquillement côte à côte : «Que la lumière soit, et la 
lumière fut», «Je déclare la session ouverte», «Je te pardonne», «À l'assaut», 
«Abracadabra », un dernier exemple étant souvent, curieuse parole performative, l'Appel 
du 18 juin 1940...! Cette propension au patchwork, elle était, et c'est plus grave, sensible 
dans beaucoup de plans, dont les trois points étaient si mal coordonnés entre eux que 
toute conclusion logique (autre que répétitive : mais alors la répétition fait davantage 
encore paraître le décousu de toute la dissertation) était impossible. 
 
 Plus généralement, le jury a dû cette année se plaindre de l'illogisme de beaucoup de 
copies. D'une part, ces manquements à la simple logique étaient le fait d'étudiants 
embarrassés ou paresseux, qui croyaient pouvoir récupérer ici ou là un topos, hélas 
pertinent en un autre sujet mais pas pour celui-ci. D'autre part, il semble que bien des 
candidats, par ailleurs munis de qualités, s'imaginent qu'une dissertation peut être une 
rhapsodie, une variation, un essai; ils se trompent, et ils eussent dû en deux ans de 
préparation s'informer sur l'exercice demandé. 
 
 La langue française de bien des candidats laisse à désirer : l'orthographe, bien sûr, 
qui a fait perdre des points à beaucoup, mais encore la syntaxe. Faute désormais 
fréquente, l'oubli de la particule négative ne ou n' dans les tours avec que, du genre : il 
n'a que ce qu'il mérite, il ne fait que parler.  Faute aussi, la confusion entre l'interrogative 
directe (La parole est-elle un acte ?) et indirecte (Nous allons chercher à savoir si la parole 
est un acte - et non : la parole est-elle). Fautes de style, ces formules scolaires, ridicules 
dès qu'elles sont réitérées : on peut dire, on peut penser, on peut observer, etc., nous 
pouvons voir, nous pouvons remarquer, nous pouvons noter, etc., ces redites lancinantes 
des mêmes expressions revenant toutes les trois lignes, ou encore ces cascades de 
questions oratoires dans les introductions. Le jury rappelle, une fois encore, que ça, qui 
est familier, ne s'écrit pas (on écrit : cela), que ceci désigne ce qui va suivre, et cela ce qui 
précède. Il signale qu'une transition s'impose entre les développements, une vraie 
transition, c'est-à-dire logique - ce que ne saurait être le péremptoire : Il faut maintenant 
parler de... ou : Il convient à présent d'en venir à... (Il faut, il convient : mais pourquoi ?), 
ce que ne sauraient non plus être ces liens qui ne lient rien (D'ailleurs, Par ailleurs, Au 
reste...). 
 
 Enfin, le jury indique qu'un développement commence par une analyse ou une 
argumentation, pas d'emblée par un exemple ou un stock d'exemples, encore moins par le 
résumé abrupt d'une doctrine : les exemples viennent à l'appui du discours du candidat, et 
la doctrine vient l'étayer, le confirmer, l'approfondir.  Ainsi il n'y a pas lieu de commencer 
la dissertation par une citation : le libellé même du sujet suffit, c'est de lui dont, 
prioritairement, il faut s'occuper, c'est lui, et lui seul, qui doit donner à penser. Car c'est 
une réflexion, rien d'autre, qui est exigée à cette épreuve. Elle sera pareillement exigée 
l'an prochain. 
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DISSERTATION LITTERAIRE A/L – B/L 2008 
(épreuve n°256)

Epreuve conçue par HEC

Voie  littéraire

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 286 8,87 3,77 

         

VOIES PREPARATOIRES       

Littéraire 286 8,87 3,77 

         

ECOLES UTILISATRICES      

HEC 240 9,01 3,72 

ESCP-EAP 246 8,93 3,81 

         
Le sujet correspondant au programme de l’ENS de la rue d’Ulm était extrait de Forme 

et signification de Jean Rousset et portait sur la question de l’œuvre close qui construit un 
univers différent du monde référentiel et pose un défi herméneutique à tout lecteur.  

 
Ce sujet était particulièrement adapté aux enseignements donnés en classe 

préparatoire littéraire, où la critique de l’école de Genève demeure une référence, où 
l’analyse des chefs d’œuvre est érigée en principe d’enseignement, le chef d’œuvre étant 
placé au centre des travaux de Jean Rousset, où les notions d’œuvre close, d’univers 
littéraire, de lecture sont fréquemment analysées à l’occasion des cours théoriques ou des 
dissertations.  
 

La formulation très métaphorique de la citation de Jean Rousset invitait les candidats 
à une formulation conceptuelle et analytique. Ce sujet, comme celui de l’ENS LSH sur 
Stendhal, comprenait le paradoxe qui permet de mettre en place la dissertation, voire le 
plan.  

Encore fallait-il ne pas sombrer dans la facilité que donnent les métaphores à Jean 
Rousset. Le jury rappelle que l’œuvre close est une métaphore, autant que l’œuvre dite 
ouverte. La lecture d’un libellé suppose beaucoup de soupçon, de même que le plan dans 
ses différentes phases exige de l’intelligence, c’est-à-dire la capacité à comprendre une 
formulation, à en mesurer les arguments, à les discuter en s’appuyant sur des exemples. 

 
 L’échelle des notes est à la mesure de ces étapes ! Paraphrase métaphorique du 

sujet, illustration du sujet, illustration et discussion des métaphores, illustration, discussion 
des notions du sujet. Quatre types de travaux se dégagent qui permettent de repérer 
quatre groupes de notations, de 0 à 5, de 6 à 9, de 10 à 13, enfin de 13 à 18.  

 
Les qualités et faiblesses des travaux se mesurent, pour l’un et l’autre exercice, selon 

des critères semblables. La connaissance des œuvres est un premier critère. 
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Pour le sujet ENS Ulm, il est indispensable de ne pas réduire la littérature française 
au roman du XIXème siècle. La citation de Rousset exigeait –ceci est vrai pour tout sujet- 
des connaissances sur tous les siècles de littérature. Par exemple, la connaissance de 
Montaigne, des moralistes du XVIIème siècle, des écrits des philosophes des Lumières, 
permettait de discuter facilement une thèse qui posait en principe l’intransitivité de l’œuvre 
face au réel et face au lecteur. Mais Sartre est inconnu, l’engagement décrié, la réflexion 
sur l’homme et le monde par la littérature semble monstrueuse… On ne saurait trop 
conseiller aux candidats de revenir sur ces préjugés des années de formalisme : même un 
Ponge, présenté à travers les lectures, récurrentes d’une copie à l’autre, de l’huître (et de 
ses accents circonflexes), projette de donner à l’homme par ses poèmes des qualités qu’il 
n’avait pas jusqu’alors. Et que dire de Mallarmé, caricaturé dans l’hermétisme, alors que 
son œuvre est portée par le projet de placer la poésie au cœur de la cité et de la 
communauté ? 

 
 Il est évident qu’une connaissance large de la littérature, et des approches critiques, 

sans a priori (pour condamner Sainte Beuve, ou Lanson ou les généticiens, mieux vaut les 
avoir lus), sans restriction ni limitation aux credo structuralistes et thématiques, avec une 
ouverture sur les méthodologies plus récentes ou antérieures (par exemple Thibaudet), 
est l’arme qui donne les moyens de construire une démarche dialectique 

 
Il faut donc que les préparateurs et les candidats aient conscience des ces exigences 

du jury : une analyse fine des notions centrales du sujet où apparaît assez clairement un 
paradoxe ; une capacité à discuter les conséquences littéraires de ces notions, ce que 
permet très souvent le recours à d’autres exemples empruntés à des siècles et des genres 
différents (sujets EMS Ulm) ou à des lectures critiques différentes (sujets ENS LSH). Ces 
deux conditions, bien remplies, forment le minima requis pour une note moyenne, que 
l’intelligence analytique, les connaissances plus fermes encore améliorent.  

 
Reste la langue, française évidemment. Le responsable de l’épreuve fait de la 

connaissance de la langue un pré-requis fondamental. Cela a trois aspects. 
 
 Le premier relève au sens large de l’orthographe : la correction orthographique du 

lexique ; la maîtrise de la syntaxe ; le respect des accords.  
 
Le second touche à l’extension du vocabulaire : la langue, dans les copies, est 

souvent pauvre, et l’orthographe devient fautive dès que les mots n’appartiennent pas à 
l’usage courant.  

 
Le troisième touche à la culture : Apollinaire ne prend qu’un seul p., l’auteur n’est 

pas Queneau, ni l’auteur des Fleurs bleues, Godo prend un t, comme Bertold Brecht, 
Malraux n’a jamais écrit le Journal d’un curé de campagne. Il ne s’agit pas de présenter un 
florilège. De telles erreurs, malgré la bonne volonté du jury, sont pénalisantes.  

 
Globalement, l’épreuve affiche une moyenne satisfaisante. Les travaux qui 

s’échelonnent de 12 à 18 ont de réelles qualités de conception, de réflexion, d’illustration 
et d’écriture, ferme et nuancée.  

 
Elles donnent dans les cursus des Ecoles de commerce leur place aux études 

littéraires et définissent leur spécificité : comprendre et discuter, pour le reformuler, un 
jugement porté sur des œuvres littéraires, c’est-à-dire sur des productions humaines 
auxquelles la communauté socio-historique donne une valeur. Le jury rappelle que la 
littérature est inscrite dans un espace social et dans une histoire.  
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DISSERTATION LITTERAIRE LSH  2008 

(épreuve n°258)

Epreuve conçue par HEC

Voie littéraire

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 376 9,19 3,11 

         

VOIES PREPARATOIRES       

Littéraire 376 9,19 3,11 

         

ECOLES UTILISATRICES      

HEC 295 9,34 3,13 

ESCP-EAP 317 9,33 3,13 

Le sujet du programme ENS LSH  supposait que le candidat connaisse parfaitement 
la Chartreuse de Parme de Stendhal, c’est-à-dire qu’il l’ait lue dans son détail et qu’il soit 
capable d’en citer exactement des passages et qu’il soit capable de mener une analyse qui 
porterait sur de grandes catégories d’esthétique littéraire, le vrai, le faux, le réel, le 
romanesque stendhalien. Ce dernier point pouvait permettre à chaque candidat de 
montrer ses connaissances critiques sur Stendhal. La citation de Valéry devait, du reste, 
être connue des candidats, puisque le texte intitulé Stendhal, critique, voire polémique, est 
un classique.  

 
Le jugement de Valéry sur Stendhal est polémique et appelle à une réévaluation des 

procédés romanesques de Stendhal : ce faisant, il prépare la démarche dialectique. Il était 
essentiel de différencier les notions et de ne pas mettre en place des équivalences 
dangereuses, du type vraisemblable = faux, réel = vrai ou fiction = faux et opposé à vrai. 
Il importait aussi de revenir sur l’intention de vérité prêtée à Stendhal, et encore de se 
demander ce que peut être le vrai dans son roman.  

 
C’était donc la capacité des candidats à bien cerner les notions et à ne pas tomber 

dans les jugements de valeur faibles (Stendhal ne connaît rien à l’Italie, ou à l’amour : il 
est donc faux ; Stendhal est victime de son projet, etc.) qui déterminait l’évaluation des 
copies : mélanger les concepts assurait une note de 0 à 6, s’en tenir à un commentaire 
correct de la citation, donnait une note de 7 à 10, distinguer vrai, faux, fiction, réel, 
donnait une note de 11 à 12, bien voir enfin que les reproches de Valéry sont adressés à 
l’écriture de Stendhal et à sa pensée du roman, ce qui donnait les bases réelles d’une 
discussion, laissait espérer raisonnablement une note de 13 à 18.    

 
La connaissance des œuvres est un premier critère des copies remises par les 

candidats. Pour l’épreuve ENS LSH, il est primordial de connaître parfaitement l’œuvre et 
de la citer. Il est indispensable également, comme pour tout sujet, de ne pas réduire la 
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littérature française au roman du XIXème siècle et le traitement d’un sujet exige des 
connaissances sur tous les siècles de littérature. 

 
 Par exemple, la connaissance de Montaigne, des moralistes du XVIIème siècle, des 

écrits des philosophes des Lumières, permettait de discuter facilement une thèse qui 
posait en principe l’intransitivité de l’œuvre face au réel et face au lecteur. Mais Sartre est 
inconnu, l’engagement décrié, la réflexion sur l’homme et le monde par la littérature 
semble monstrueuse… On ne saurait trop conseiller aux candidats de revenir sur ces 
préjugés des années de formalisme : même un Ponge, présenté à travers les lectures, 
récurrentes d’une copie à l’autre, de l’huître (et de ses accents circonflexes), projette de 
donner à l’homme par ses poèmes des qualités qu’il n’avait pas jusqu’alors. Et que dire de 
Mallarmé, caricaturé dans l’hermétisme, alors que son œuvre est portée par le projet de 
placer la poésie au cœur de la cité et de la communauté ? Il est évident qu’une 
connaissance large de la littérature, et des approches critiques, sans a priori (pour 
condamner Sainte Beuve, ou Lanson ou les généticiens, mieux vaut les avoir lus), sans 
restriction ni limitation aux credo structuralistes et thématiques, avec une ouverture sur 
les méthodologies plus récentes ou antérieures (par exemple Thibaudet), est l’arme qui 
donne les moyens de construire une démarche dialectique 

 
Il faut donc que les préparateurs et les candidats aient conscience des ces exigences 

du jury : une analyse fine des notions centrales du sujet où apparaît assez clairement un 
paradoxe ; une capacité à discuter les conséquences littéraires de ces notions, ce que 
permet très souvent le recours à des lectures critiques différentes (ou à d’autres exemples 
empruntés à des siècles et des genres différents  pour les sujets ENS Ulm). Ces deux 
conditions, bien remplies, forment le minima requis pour une note moyenne, que 
l’intelligence analytique, les connaissances plus fermes encore améliorent.  

 
Reste la langue, française évidemment. Le responsable de l’épreuve fait de la 

connaissance de la langue un pré-requis fondamental. Cela a trois aspects. 
 
 Le premier relève au sens large de l’orthographe : la correction orthographique du 

lexique ; la maîtrise de la syntaxe ; le respect des accords. 
 
 Le second touche à l’extension du vocabulaire : la langue, dans les copies, est 

souvent pauvre, et l’orthographe devient fautive dès que les mots n’appartiennent pas à 
l’usage courant.  

 
Le troisième touche à la culture : Apollinaire ne prend qu’un seul p., l’auteur n’est 

pas Queneau, ni l’auteur des Fleurs bleues, Godo prend un t, comme Bertold Brecht, 
Malraux n’a jamais écrit le Journal d’un curé de campagne. Il ne s’agit pas de présenter un 
florilège. De telles erreurs, malgré la bonne volonté du jury, sont pénalisantes.  

 
Globalement, l’épreuve affiche une moyenne satisfaisante. Les travaux qui 

s’échelonnent de 12 à 18 ont de réelles qualités de conception, de réflexion, d’illustration 
et d’écriture, ferme et nuancée.  

 
Elles donnent dans les cursus des Ecoles de commerce leur place aux études 

littératures et définissent leur spécificité : comprendre et discuter, pour le reformuler, un 
jugement porté sur des œuvres littéraires, c’est-à-dire sur des productions humaines 
auxquelles la communauté socio-historique donne une valeur. Le jury rappelle que la 
littérature est inscrite dans un espace social et dans une histoire.  
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DISSERTATION PHILOSOPHIQUE A/L – B/L  2008 
(épreuve n°260)

Epreuve conçue par HEC

Voie littéraire

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 287 9,36 3,94 

         

VOIES PREPARATOIRES       

Littéraire 287 9,36 3,94 

         
ECOLES UTILISATRICES      

HEC 241 9,44 4,04 

ESCP-EAP 247 9,28 3,87 

Le sujet proposé cette année, Le présent, a manifestement inspiré les candidats. 
Nous avons pu lire des copies assez longues, dont la langue est bien maîtrisée. Les 
candidats savent rédiger une dissertation. La notation parcourt l’éventail des notes : 
plusieurs 20 ont été attribués, sans état d’âme. Le jury aime à reconnaître l’excellence.  

 
 
Commentaire. 

Le niveau de l’ensemble des candidats est extrêmement hétérogène. Nous avons 
trouvé le meilleur, mais aussi le pire… 

 
Commençons par le pire : le sujet ne semblant pas présenter de difficultés, de (trop) 

nombreux candidats ont cédé à la facilité et se sont contentés d’aborder le sujet de 
manière exclusivement descriptive. Des notations poético-lyriques se sont alors 
substituées à de véritables analyses. Certes, on pouvait procéder à une approche 
phénoménologique du présent, mais il n’était pas nécessaire pour cela de se livrer à des 
déclamations purement verbales. Ainsi avons-nous trouvé pêle-mêle, des remarques sur la 
fuite du temps, sur le caractère insaisissable du présent, sur la beauté du présent qui offre 
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émerveillement et émotion. On s’en tenait donc en général à des remarques sur 
l’évanescence du présent. S’ajoutaient des admonestations quasiment moralisatrices : «il 
faut vivre le présent», «nous n’avons que trop tendance à nous réfugier dans le passé ou 
à nous projeter dans l’avenir», «l’homme ne doit pas oublier de vivre»… Il n’était pas 
illégitime d’examiner ces aspects du sujet. Mais on ne pouvait s’arrêter là. Notons, pour en 
finir avec ces copies insuffisantes, que les références mentionnées (les Stoïciens, Horace, 
Saint Augustin, Pascal ou encore  Bergson) étaient rarement approfondies. S’invitaient 
assez régulièrement le Carpe diem et la madeleine de Proust, mais ici le rapport du 
présent à la sensation, ou du présent à l’éternité, n’était pas réellement examiné. 

  
Les meilleures copies sont celles qui ont su construire une problématique rigoureuse 

à partir d’une analyse des différentes formes que peut prendre notre rapport au présent, 
et qui ont pris en compte les différents enjeux du sujet : métaphysique, éthique (en 
reprenant par exemple la question de Goethe : le présent seul est-il notre bonheur?), 
politique (en se référant au commentaire que fait M. Foucault sur Qu’est-ce que lumières 
où il montre que le texte de Kant renvoie à une pensée de l’actualité). A la lumière du 
texte de Kant, certains candidats ont ainsi posé la question du présent dans une 
perspective historique : où en sommes-nous, nous les hommes du VIIIème siècle, et en 
quoi consiste notre présent ? Cette réflexion permettait d’échapper à des considérations 
trop générales ou trop abstraites sur le temps au profit de questions plus radicales. Valéry 
(Nous autres civilisations…), T. Mann (les Buddenbrooks), Lampedusa (le Guépard) par 
exemple pouvaient être sollicités pour méditer sur le caractère transitoire et pathétique 
d’un présent qui se défait 

 
 
Conseils. 

Aucun parcours n’est imposé pour traiter le sujet. Mais ce qui continue de faire la 
différence, c’est la manière dont les candidats s’intéressent au sujet. Si le propos reste 
convenu et extérieur, il sera toujours en deçà de nos exigences. En revanche, si les 
candidats se confrontent à de vraies questions, ils sauront toujours intéresser le lecteur.  
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DISSERTATION PHILOSOPHIQUE LSH 2008 (épreuve n°263)

Epreuve conçue par ESCP-EAP

Voie littéraire

NBRE CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 378   10,22   2,99

         
VOIES PREPARATOIRES       

Littéraire 378   10,22   2,99

             

         
ECOLES UTILISATRICES      

HEC 297   10,26   3,04

ESCP-EAP 318   10,26   2,97

             
         

Les candidats avaient à traiter le sujet « Suis-je libre quand je suis moi ? ».  
 
Le Jury a relevé l’existence de fort bonnes copies, mais aussi de copies vides ou hors 

du sujet. Il a donc usé de toute l’échelle des notes, sanctionnant les candidats qui se 
contentaient de réciter des connaissances mal assimilées sur « la liberté », ou 
manifestement dépourvus des qualités littéraires et philosophiques qu’on est en droit 
d’attendre d’un élève de classe préparatoire, mais récompensant ceux qui ont mobilisé un 
savoir sûr pour se confronter au sujet.  

 
Le Jury regrette que le plus grand nombre ait négligé de faire varier le concept du 

« moi », de façon à faire surgir un problème philosophique sérieux. En revanche, ceux qui 
ont compris qu’il s’agissait de se demander ce que veut dire « être soi », et en quoi « être 
soi » était ou non facteur de liberté, et en quel sens, ont réalisé des travaux construits et 
réfléchis.  

 
On regrettera une fois encore que soient trop nombreux les candidats qui meublent 

leur copie de références aussi multiples qu’inutiles, sans avoir pris la peine de lire le sujet, 
à seule fin de faire la preuve d’une acquisition passive de connaissances mortes. L’épreuve 
n’est pas l’occasion d’une rhapsodie informe de citations d’auteurs, ou de fiches issues 
d’extraits de diverses œuvres, mais doit permettre au candidat de montrer son aptitude à 
la réflexion et sa maturité.  

 
Enfin, certaines copies, heureusement minoritaires, ont les défauts les plus graves : 

absence de plan, absence de tout soin dans la rédaction, erreurs factuelles. Le Jury se 
félicite du fait que le sujet, fort bien choisi, ait permis une sélection juste, et ait donné 
l’occasion aux meilleurs de faire montre d’une érudition maîtrisée. 
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ECONOMIE 2008  (épreuve n°274)

Epreuve conçue par ESCP-EAP

Voie technologique

NBRE CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 520   9,66   2,76

         
VOIES PREPARATOIRES       

Technologique 520   9,66   2,76

          

      

ECOLES UTILISATRICES      

HEC 102   10,45   2,78

ESCP-EAP 125   10,50   2,65

EM Lyon 169   10,62   2,62

EDHEC 166   10,23   2,97

AUDENCIA Nantes 195   10,60   2,72

CERAM Sophia-Antipolis 317   9,83   2,73

ESC Grenoble (GEM) 236   9,87   2,90

ESC Lille 244   9,98   2,64

ESC Pau 265   9,35   2,62

ESC Rennes 422   9,40   2,69

IECS Strasbourg 170   9,68   2,56

INT Management 180   9,29   2,78

ENAss (option Histoire-géographie, Economie) 7   9,14   2,79

             
          
 

Le sujet très large permettait, comme chaque année, de mesurer l’aptitude des 
élèves à l’organisation des idées, au raisonnement méthodologique et à la synthèse. Ces 
trois qualités, associées à la maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe, ont permis de 
procéder à une bonne segmentation des copies.  

 
Plus que les connaissances factuelles relatives à la mondialisation, c’est de nouveau 

l’aptitude à développer un raisonnement économique, dans un corps de connaissances 
solide, qui a permis de sélectionner les meilleurs élèves.     

 
L’éventail des notes a été beaucoup large que les années précédentes, avec une 

moyenne en augmentation, prenant en compte le nombre d’heures d’enseignement limité 
alloué à l’enseignement de l’économie. 
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HISTOIRE  A/L – B/L 2008 
(épreuve n°276)

Epreuve conçue par HEC

Voie  littéraire

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 242 9,48 3,42 

         

VOIES PREPARATOIRES       

Littéraire 242 9,48 3,42 

         

ECOLES UTILISATRICES      

HEC 242 9,48 3,42 

Les candidats à l’épreuve d’Histoire AL BL devaient cette année traiter le sujet 
suivant : « les patriotes français de 1870 à 1944 ». Le niveau des copies a été très 
contrasté. Une minorité appuyée sur des connaissances solides et classiques est parvenue 
dans des plans chronologiques à rendre compte des transformations progressives du 
phénomène patriotique. Beaucoup de copies ont eu du mal à s’écarter d’une évocation 
très générale des étapes de la vie politique.  Nombre de copies ont eu des difficultés 
considérables pour distinguer ce qu’était le patriotisme du nationalisme. Le patriotisme a 
en fait toujours désigné un sentiment concret et spontané d’affection pour la communauté 
qui forme la patrie. On peut aussi considérer un patriotisme régional jusqu’à l’attachement 
au petit pays. Mais plus globalement le patriotisme du XIXe siècle est fondé sur les 
grandes valeurs et les principes universalistes de la Révolution. Patriote signifie d’abord 
partisan de la Révolution puisque le roi a été partisan de l’étranger. L’expression patriote 
reste donc connotée à gauche au moins jusqu’aux années 1880. Mais il est juste de dire 
qu’après la défaite de 1870, la République accusée de passivité sur le terrain de la 
reconquête des provinces perdues est mise en accusation par des courants nationalistes 
qui se précisent après l’affaire Boulanger. Ce nationalisme se transforme alors en doctrine 
politique et donne contrairement au patriotisme la priorité exclusive aux intérêts définis 
comme nationaux avant toute référence philosophique, toute préoccupation humanitaire. 
« National » n’est plus alors connoté à gauche alors que le patriotisme est encore présent 
dans le discours de Jaurès et plus généralement dans la majorité de défense républicaine 
issue de l’affaire Dreyfus. On pouvait bien sûr dans le sujet s’interroger sur les racines du 
patriotisme qui connaît un pic au tournant du siècle et l’importance de l’école républicaine 
dans la naissance d’une conscience d’appartenir à la France. C’est ce sentiment qualifié en 
1914 de « patriotisme défensif » qui est à l’origine de l’union sacrée de 1914 et qui 
conduit les Français à accepter la guerre. Mais la Grande Guerre change tout. La 
révélation de « l’horreur de la guerre » fait naître un anti-patriotisme inédit qui est celui du 
Parti communiste. Le patriotisme républicain encore vigoureux intègre désormais une 
bonne dose de pacifisme qui refuse la perspective d’une nouvelle guerre défensive contre 
la fascisme. La confusion du patriotisme français en 1939 joue contre la défense nationale. 
C’est la Seconde Guerre mondiale qui fait renaître, contre le nazisme, mais aussi contre 
Vichy, un patriotisme français. La France libre et la Résistance intérieure redécouvrent le 
sens traditionnel de l’intérêt national et la légitimité de la nation.  
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HISTOIRE  LSH 2008 
(épreuve n°278)

Epreuve conçue par HEC

Voie  littéraire

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 300 9,93 3,07 

         

VOIES PREPARATOIRES       

Littéraire 300 9,93 3,07 

         
ECOLES UTILISATRICES      

HEC 300 9,93 3,07 

L’épreuve associée cette année à un sujet sur les Anglais et la mer à l’époque 
Elizabethaine a été dans l’ensemble assez bien réussie. Peu de notes excellentes mais peu 
de notes aussi indiquant un véritable manque de sérieux dans la préparation. Les copies 
étaient généralement bien construites et le français n‘a pas été négligé. Dans l’ensemble 
les candidats ont eu le souci d’aborder le sujet dans toutes ses dimensions : économique, 
sociale, politique et souvent des remarques intéressantes ont été faite sur l’apparition 
d’une « culture de la mer » autour de laquelle se construit une nation anglaise. Il était 
juste de mettre en avant, au moment où Elizabeth arrive sur le trône, l’image d’un 
royaume encore isolé, de second rang, avec une population étriquée confrontée à de 
redoutables problèmes sociaux et isolé par ses choix religieux qui lui valent l’hostilité de la 
France et de l’Espagne. La politique d’Elizabeth à l’échelle de l’histoire anglaise n’en 
apparaissait que plus importante. Beaucoup de copies se sont organisées en associant la 
mer au conflit entre l’Angleterre et l’Espagne, à la guerre sur mer, la défaite de l’Invincible 
Armada (1588) remise à sa juste place dans une lutte plus indécise où la défaite de Drake 
et de Norris (1589) doit être prise en compte. Mais c’est l’époque où la Navy déjà créée 
sous Henri VIII avec le Navy Board apparaît capable d’affronter les flottes des grandes 
puissances ou de les affaiblir par la guerre de course avec John Hawkins et Francis Drake.   

 
 On ne devait pas négliger non plus le handicap qu’a représenté cette lutte pour le 

développement du commerce anglais. Mais plus que la question religieuse, la politique 
anglaise était liée à une entente avec les Habsbourg  qui avec la maison de Bourgogne 
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dominaient les Pays-Bas essentiels pour le trafic de l’Angleterre en direction du continent. 
La politique anglaise a été en effet plus guidée par les circuits des exportations de draps 
que par la question religieuse elle-même. Trop de copies ont eu toutefois tendance à voir 
le règne d’Elizabeth sur le plan des échanges comme une véritable rupture avec une 
Angleterre jusque-là essentiellement rurale. En réalité, les continuités sont fortes. Depuis 
le 13e siècle le commerce anglais se développe remarquablement sur les laines et à partir 
du 15e siècle le commerce des draps vers Anvers constitue un des axes clefs des échanges 
maritimes de l’époque. L’époque Elizabethaine n’en est pas moins un tournant important 
parce qu’elle constitue une phase d’élargissement et de diversification remarquables dans 
les échanges. Gêné en Baltique, voulant échapper aux intermédiaires de la Ligue 
Hanséatique et à la vulnérabilité de l’axe d’Anvers qui demeure toutefois fondamental, le 
commerce anglais évolue vers la Méditerranée jusqu’à l’Empire Ottoman, conteste la 
domination des Gênois et des Vénitiens. Mais c’est aussi Séville qui constitue un objectif, 
les côtes de l’Afrique et c’est alors aussi que commence la mise en place des grands 
circuits atlantique et les premiers essais pour la Traite. C’est en 1562 qu’Hawkins entame 
le commerce triangulaire avec l’Amérique espagnole. En dehors de la piraterie de Drake, 
les échanges avec l’Amérique du Nord restent surtout cantonnés au tabac. On ne pouvait 
négliger dans ces échanges les premiers effets de l’arrivée de l’or espagnol dans les 
circuits européens d’autant que l’Angleterre manque de monnaie (1 livre par tête). Le 
commerce qui progresse par cycles assez marqués répond aux nouveaux besoins des 
importations (bois et fer) et se diversifie nettement pour les exportations au-delà des 
contingents de draps. La « révolution commerciale » de l’époque, c’est aussi celle d’une 
nouvelle organisation du commerce bien analysée par les économistes mercantilistes 
(Thomas Gresham) . Le Stock Exchange apparaît en 1571, les « joint stock companies » 
s’organisent sur le modèle de celle mise en place pour la Russie par Cecil. La compagnie 
des Indes Orientales naît en 1600. Le commerce des Merchant Adventurers se structure 
alors dans l’optique mercantiliste en monopoles, toutefois contesté souvent par les 
« interlopers ».  Par ailleurs ces monopoles sont plus des institutions de régulation que de 
promotion des échanges. Enfin, on manquait dans la majorité des copies d’une analyse du 
milieu des marchands, de leur hiérarchie très forte, avec à leur tête les familles 
londoniennes, leurs « partnerships », leurs techniques remarquables de la lettre de 
change, leur réseaux européens, entretenus par leurs agents dans les ports, des facteurs 
payés à la commission. Mais à cette époque le crédit anglais appelé à dominer le monde 
reste encore en deçà des subtilités du crédit italien. Mais c’est aussi tout un petit peuple 
de la mer, marins, petits commerçants, mais aussi constructeurs de solides bateaux qui 
sont désormais réputés jusqu’en Méditerranée (l’Angleterre dispose de 177 navires de plus 
de 100 tonnes en 1580 pour les voyages océaniques) . Le sujet impliquait encore une 
analyse de la géographie de la mer, des ports, des circuits qui associent le grand 
commerce et une navigation côtière intense. Le port de Londres rayonne sur le commerce 
anglais et assure encore l’essentiel des exportations de draps. La ville de Londres 
progresse du reste dans le sillage de l’ouverture commerciale. Mais c’est aussi tout un 
réseau de ports qu’il fallait situer (un schéma rapide n’était pas inutile) : Newcastle, 
Southampton, Poole, Exeter, Bristol, Chester, Liverpool… Enfin c’est une culture de la mer 
qui était associée au sujet : les progrès de la géographie à Oxford,  les découvertes (John 
Davis), les références aux expéditions en Perse et en Arctique dans la littérature, chez 
Shakespeare.   
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HISTOIRE, GEOGRAPHIE ET GEOPOLITIQUE DU MONDE CONTEMPORAIN 2008 

(épreuve n°266)

Epreuve conçue par ESCP-EAP

Voie  scientifique

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 3 858 9,83   3,60

         
VOIES PREPARATOIRES       

Scientifique 3 858   9,83   3,60

         

         
ECOLES UTILISATRICES      

HEC 2 156 10,75   3,56

ESCP-EAP 2 577 10,54   3,54

EM Lyon 3 040 10,32   3,56

EDHEC 3 271 10,19   3,53

AUDENCIA Nantes 3 196 10,11   3,53

CERAM Sophia-Antipolis 1 581 8,75   3,30

ESC Amiens 288 7,66   3,24

ESC Bretagne Brest 180 7,62   3,33

ESC Clermont 1 397 8,44   3,32

ESC Dijon 1 397 8,44   3,32

ESC Grenoble (GEM) 2 955 9,93   3,50

ESC Lille 2 154 9,24   3,38

ESC Pau 518 8,08   3,24

ESC Rennes 1 397 8,44   3,32

IECS Strasbourg 754 8,37   3,26

INT Management 883 8,52   3,18

ENAss (option Histoire-géographie, Economie) 18 9,67   3,06

ISC 810 8,42   3,34

Sujet : Que reste-t-il aujourd’hui du clivage Nord-Sud ? 
 

 L’originalité, mais aussi toute la difficulté de cette épreuve, sont dans son libellé 
même. Celle-ci est en effet hybride. Elle n’invite pas à penser les faits à travers trois grilles 
de lecture successives (celles de l’histoire, de la géographie et de la géopolitique), mais à 
travers une seule grille, globale, aux multiples entrées, qui articule ces matières 
solidement ensemble. En ce sens, la démarche attendue est résolument géohistorique. 
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Cet exercice intellectuel ne va pas de soit. Si certains candidats n’arrivent toujours 

pas à se départir d’une seule discipline de référence (généralement l’histoire) et à ses 
réflexes intellectuels, la grande majorité d’entre eux en revanche a compris le principe de 
cette approche hybride. Les meilleures copies de 2008 en sont à cet égard tout à fait 
représentatives. 

 
 Le sujet proposé en 2008 pour l’option scientifique était large et couvrait 

l’ensemble du programme des deux années de préparation. Sujet de synthèse par 
excellence, il répondait au principe de la transversalité souhaité par les concepteurs du 
programme. Il est donc essentiel de rappeler que les révisions des candidats ne doivent 
surtout pas faire l’impasse sur la première année, comme cela a pu être observé dans 
certaines copies.  

 
 Rares ont été les copies blanches. Manifestement, tous les candidats avaient 

quelque chose à dire. Les thématiques auxquelles le sujet faisait explicitement référence 
ont été en effet étudiées à maintes reprises sous des formes différentes au cours des deux 
années de préparation, soit de manière générale, soit sous la forme d’exemples régionaux 
dans lesquels il fallait puiser à bon escient.  

 
 La compréhension du sujet ne présentait a priori aucune difficulté. Les termes 

méritaient cependant d’être clairement définis afin d’éviter les hors sujets. Malgré leur 
simplicité apparente, ils invitaient en effet à bien des nuances.  

 
 Le terme de « clivage » notamment, au centre même de la problématique du 

sujet posé, a rarement été défini en tant que tel et c’est dommage, car il ne se ramène 
pas aux seuls « rapports » Nord-Sud. La notion de contraste lui est également 
implicitement associée. Sans définition explicite, nombre de copies se sont bornées à une 
simple discussion autour du rattrapage des pays du sud (le fil directeur est alors celui du 
retard et de son comblement), et encore sous le seul angle de l’économie et des pays 
émergents. Il n’était pas inutile non plus de rappeler l’existence jusqu’au début des années 
1990 d’une autre ligne de clivage majeure, Est-Ouest, qui a pour sa part disparu 
brutalement suite à l’effondrement du communisme. 
 

 Par définition, selon le dictionnaire Larousse, la notion de clivage renvoie à la 
« distinction entre deux groupes selon un certain critère ». Ce terme a été très employé 
durant les années 1960-1980 pour décrire la séparation du monde en deux moitiés. Il 
importait de s’interroger sur les vecteurs de ce clivage, mais aussi sur le moment de 
l’histoire où celui-ci est apparu le plus évident au point de s’imposer comme une 
représentation majeure (et donc objet d’instrumentalisation).  

 
 L’intérêt de ce sujet reposait précisément sur le fait qu’il invitait à s’interroger 

sur les représentations du monde, sur leurs assises géographiques et sur leurs évolutions 
sur le temps long. Il est à cet égard frappant de constater que la grande majorité des 
candidats a considéré que ce clivage était une donnée structurelle et indiscutable. Rares 
ont été ceux qui ont eu la bonne idée de le discuter, de le replacer dans le grand vent de 
l’histoire et de l’analyser selon les époques à la lumière d’indicateurs spécifiques (PIB, IDH, 
etc.) comme le suggéraient certains documents statistiques joints. Le clivage Nord-Sud ne 
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se ramène pas en effet à un simple face-à-face entre deux groupes de pays qui 
s’observent. Les interactions spatiales (flux de toutes natures, relations, etc.) et les 
interdépendances plus ou moins fortes ont toujours existé et évolué. Rares ont aussi été 
les candidats qui ont osé voir plus loin en proposant des scénarios de prospective sur les 
évolutions à venir à moyen et long terme.  

 
 La carte du géographe Yves Lacoste, l’un des plus illustres représentants de la 

géopolitique française, et proposée dans les documents d’accompagnement, a été le plus 
souvent ignorée, alors que son retentissement fut réellement mondial, notamment par la 
démarcation spectaculaire qu’elle a imposée, tel un Limes moderne, opposant un Nord et 
un Sud. Le succès mondial de cette représentation du monde (celle-ci a, par exemple, 
inspiré le rapport de Willy Brandt en 1980) s’explique d’une part par son fondement 
historique sur le long terme (l’idée centrale étant celle de la dépendance), d’autre part par 
sa matérialisation géographique selon une ligne clairement matérialisée. Cette ligne est 
désormais floue et contestable à bien des égards. Nombre de territoires relevant des Suds 
sont par exemple arrimés ou intégrés au Nord, ce qui ne signifie pas pour autant que tous 
les territoires des pays du Sud les plus développés ont rattrapé leur retard. 

 
 Ce clivage a naturellement évolué dans le temps, ce que beaucoup de copies 

ont tenté de montrer, notamment en adoptant des plans dialectiques (thèse / antithèse), 
en insistant sur ce qui perdure (les héritages), puis sur ce qui s’est atténué, voire a 
disparu dans le cas de certains pays émergents (les parties 1 et 2 ayant souvent été 
inversées par les candidats), sous l’action de dynamiques externes propres à la 
mondialisation (libéralisation de l’économie à l’échelle planétaire, aide internationale, flux 
d’IDE, firmes étrangères, rôle du marché, influence des bailleurs de fonds internationaux 
et des normes internationales, etc.) et surtout internes (rôle fondamental des Etats 
« développeurs », des acteurs locaux, des entrepreneurs, des politiques de long terme 
dans l’éducation et la formation, etc.). Souvent tentée, l’explication de la dissolution 
partielle de ce clivage par l’avènement de la mondialisation des années 1980-2000 s’est 
souvent révélée décevante. Les analyses tournent court, faute d’arguments et peinent à 
dépasser le niveau d’une honnête copie de terminale… L’analyse par l’évolution de la 
pauvreté, pourtant puissamment suggérée dans les documents d’accompagnement, a fait 
largement défaut.  
 

 Les formes de recomposition et de renversement de ce clivage méritaient aussi 
d’être analysées, par exemple sur le plan démographique (la population évolue très 
défavorablement au Nord dans le sens du vieillissement, contrairement aux pays du Sud), 
ou encore en matière de dynamique mondiale de la croissance du PIB, qui est désormais 
tirée par le Sud (rôles des fonds souverains, des IDE des grandes firmes originaires des 
pays émergents dans les pays du Nord, etc.).  
 

 Les formes de contestation de ce clivage sur le temps long (signe patent de son 
instrumentalisation géopolitique) n’ont fait au mieux l’objet que de très courts 
développements (altermondialisme au Sud et au Nord, rôle du G 20, création des Banques 
américaine ou asiatique du développement, etc.). Quant au discours tiers-mondiste, si 
influent par le passé, il a été superbement ignoré alors qu’il est tout de même à l’origine 
du débat sur ce clivage… L’incarnation de cette contestation dans des personnalités de 
premier plan depuis plus de cinq décennies a été presque totalement oubliée (Soekarno, 
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Nehru, Nkrumah, etc.), en dehors des seuls leaders très contemporains (Chavez, Morales, 
etc.). 
 

 Peu de copies ont montré les nouvelles formes de clivage apparues depuis, 
notamment dans le contexte de mondialisation des années 1980-2000, qui se sont selon 
les cas substituées ou surajoutées : clivages technologiques et numériques, suprématie de 
certains pays dans la R & D, affirmation de nouveaux modèles culturels par rapport au 
modèle occidental, multipolarité croissante du monde en lieu et place de la seule 
domination des Etats-Unis, apparition de nouvelles formes de pauvreté et de 
marginalisation dans les pays industrialisés, etc. L’une des questions importantes qu’il 
fallait finalement se poser était la suivante : l’analyse selon le clivage Nord-Sud reste-t-elle 
encore pertinente en tant que grille de lecture pour comprendre le monde contemporain ? 
 

 La notion de clivage n’a enfin été perçue par la plupart des candidats qu’à 
l’échelle du planisphère. Or le sujet invitait à distinguer différents niveaux scalaires 
(regroupements régionaux, continents, pays, régions, etc.), notamment lors du choix des 
exemples. L’approche d’un sujet par la diversité des échelles n’est à l’évidence pas encore 
devenue un réflexe chez les candidats. Elle est pourtant essentielle pour cerner un 
phénomène dans sa globalité, en évitant les généralisations réductrices. 
 

 Au final, ce sujet avait pour vocation de revisiter sous un angle original des 
thèmes souvent bien connus. Encore fallait-il prendre ce sujet pour lui-même, sans 
plaquer dans la dissertation des idées toutes faites et, surtout, répondre à la question 
posée… Les subtilités auxquelles il invitait ont rendu finalement cette épreuve très 
discriminante.  

 
 Outre l’absence de véritable réflexion autour de l’idée du « clivage », le jury 

s’est également étonné du peu de cas fait aux termes « Nord » et « Sud » qui ne sont 
guère définis par les candidats, comme si, là encore, ils allaient d’eux-mêmes, alors qu’ils 
sont moins explicites que les termes de « pays développés » et de « pays en 
développement ». Nombre de candidats sont partis bille en tête, sans réfléchir aux tenants 
et aux aboutissants du sujet, transformant volontiers le libellé en ce qu’il n’était pas (Que 
reste-t-il du Tiers-monde aujourd’hui ? La montée en puissance des pays du Sud). Le Nord 
a souvent été le grand absent des copies, dont un certain nombre ne parlent ni des Etats-
Unis, ni de l’Europe, encore moins du Japon ! Certaines copies sont aussi volontiers 
tombées dans le piège du déterminisme géographique (« Le Sud est mal développé à 
cause du climat chaud »… !), comme si le sous-développement était une fatalité propre 
aux milieux intertropicaux (Singapour est traversé par l’Equateur ne l’oublions pas…). 
Quant à l’Europe orientale, elle est curieusement rangée par nombre de candidats dans le 
Sud, comme si elle y avait toujours appartenu… Son déclassement économique et social, 
suite à l’effondrement du communisme, méritait un éclaircissement. 

 
 Le primat a été systématiquement donné à l’économie. Ce n’était qu’une facette 

du sujet. Les aspects sociaux, démographiques, culturels et géopolitiques n’ont fait l’objet 
que de trop courts développements, quant ils n’ont pas été totalement oubliés. La 
géopolitique notamment, qui devait être en première ligne, fait généralement figure de 
parent pauvre. Exit les débats sur la place légitime des pays du Sud dans les grandes 
instances internationales, dans les équilibres diplomatiques ou militaires, etc. 
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 Sur le plan de la méthodologie et de la forme, trop de copies ont manqué d’une 

problématique claire et bien charpentée dans l’introduction. Quelques questions plus ou 
moins bien tournées ne font pas une problématique. Le bachotage a trop souvent 
remplacé la réflexion personnelle.  

 
 Les plans sont généralement restés classiques ainsi que nous l’avons signalé 

plus haut. D’autres se sont contentés de passer en revue les grands types de clivages 
(économiques, politiques, sociaux et culturels). Ceux-ci se sont révélés peu efficaces en 
raison de l’inventaire auquel ils donnent lieu. Les plans chronologiques tentés par certains 
se sont révélés quant à eux peu pertinents. 

 
 Peu de copies tournent au verbiage. En revanche, le discours est assez souvent 

journalistique (« La Chine devient l’usine du monde et l’Inde son bureau », sans nuances 
et caricatural (« Le monde est de plus en plus mondialisé » ; « Les firmes sont toujours 
plus assoiffées de profits les unes que les autres » ; « Le sud veut se développer, le nord 
veut l’en empêcher » ; « La Banque de Chine veut envoyer le dollar au tapis » ; 
« L’Afrique, passagère clandestine de la mondialisation » ; etc.). Beaucoup de copies 
manquent surtout de densité, d’analyse, se contentant d’un simple récit des faits, sans 
évocation de chiffres ou d’exemples précis. Les termes anglo-saxons sont quelquefois si 
nombreux que le discours tourne au franglais (big push, basic needs, boom to burst, etc) 
et au jargon ! Ce défaut se cumule généralement avec la multiplication des acronymes, 
souvent non expliqués (BRIC, PAS, PPTE, IDE, DIT, PMA, PECO, etc.).  
 

 Trop de candidats prennent enfin des libertés avec l’orthographe (cartografie, 
périféries, Lybie, Brézil, Affrique, pauvreuté, barile, coup de production, etc.), la syntaxe et 
la ponctuation. Année après année, le jury constate à cet égard une très nette 
dégradation qui ne s’explique pas simplement par l’absence de temps pour une relecture 
générale de la copie. L’ignorance des règles orthographiques les plus élémentaires (accord 
du participe passé conjugué avec avoir, accord du verbe en nombre et en personne avec 
son sujet, etc.) chez certains est patente. L’accumulation des fautes pénalise ces copies, 
d’une part parce qu’elle est sanctionnée au niveau de la note finale, d’autre part parce 
qu’elle polarise le correcteur sur la forme au détriment du fond… Fort heureusement, 
certains lots de copies se démarquent par leur excellente maîtrise de la langue et la 
qualité de leur style.  

 
 La lecture des copies de cette session 2008 invite à un certain nombre de 

commentaires généraux pour bien préparer cette épreuve.  
 
 L’introduction doit être soignée. La problématique choisie doit notamment 

apparaître avec clarté. Celle-ci se ramène hélas trop souvent à la reprise de la question 
posée, ce qui annonce d’emblée une copie sans relief. Quelques questions judicieuses 
peuvent y figurer, à condition de ne pas y répondre dès l’introduction. Le plan doit être 
annoncé clairement. L’introduction enfin ne doit pas être trop longue afin d’éviter les 
redites inutiles. 

 
 Chaque sujet se construit autour d’un plan qui lui est propre. Par paresse ou 

logique assurantielle, beaucoup de candidats plaquent sans discernement des morceaux 
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de plans étudiés durant l’année ou appris lors de leur bachotage. Ces plans passe-partout 
et formatés se contentent de généralités. Ils ne permettent guère à une copie de se 
singulariser. Il en résulte à leur lecture l’impression du déjà-vu, de la banalité et surtout de 
leur inadéquation au sujet posé. Des thèmes sont alors totalement oubliés. Des 
paragraphes entiers sont hors sujet. 

 
 Trop de candidats se contentent simplement de leurs cours, si bien que les 

correcteurs sont souvent amenés à corriger dans un même lot des copies ternes qui 
répètent invariablement les mêmes exemples, s’organisent selon le même plan, ressassent 
les mêmes anecdotes, citations et formules chocs. La pensée de l’étudiant doit au 
contraire apparaître avec évidence. La multiplication des citations passe-partout ne doit 
pas se substituer à l’analyse personnelle des candidats. Trop de candidats enfin ignorent 
l’actualité et n’y font nullement référence.  

 
 Dans cette épreuve, la carte est obligatoire (ce fait est rappelé sur le sujet de 

l’épreuve) et indissociable de la dissertation. Elle est notée sur 5 points. Construite tout au 
long de l’épreuve (et non dans les minutes qui précèdent le rendu de la copie !), elle est 
une construction intellectuelle qui aide le candidat dans sa réflexion, en lui évitant des 
oublis fâcheux, en lui inspirant des dynamiques spatiales pertinentes, des mises en 
relation fructueuses pour sa démonstration, etc. Elle invite naturellement à la 
diversification des exemples. Elle doit être citée à plusieurs reprises dans le corps du texte 
et ne pas être plaquée à la fin du travail comme un exercice simplement obligatoire. 
 

 La carte demande du temps dans son élaboration et sa réalisation afin de ne 
pas se ramener à un simple exercice de coloriage, et c’est pour cela qu’elle est valorisée 
par sa notation sur cinq points. Mais cet exercice fait aussi gagner beaucoup de temps au 
final. Une carte bien pensée annonce généralement une bonne dissertation. Inversement, 
les mauvaises copies sont presque toutes appuyées sur des cartes indigentes ou 
médiocres. Au même titre que l’introduction, la carte est le premier contact que le 
correcteur a avec la copie. C’est une raison de plus pour la soigner, ce qui ne signifie pas 
pour autant que l’on attend du candidat de faire montre de talents exceptionnels de 
dessinateur. Il faut néanmoins penser à apporter son petit matériel le jour du concours 
(crayons de couleurs variés, feutres fins en lieu et place de gros marqueurs, etc.), afin de 
ne pas la réaliser avec les seuls moyens du bord. Le choix des informations à 
cartographier, les dynamiques qui y sont représentées (anciens et nouveaux flux, flux 
d’IDE, du commerce international, de migrants, etc.), la pertinence des figurés (ronds et 
flèches proportionnels à l’importance des phénomènes par exemple) ou encore 
l’ordonnancement de la légende sont décisifs. Attention, cette dernière ne doit pas 
dépasser une page recto. En aucun cas elle ne doit se poursuivre sur le verso de la page 
de légende ! Elle doit être hiérarchisée et claire.   

 
 Au même titre que la dissertation, la carte doit présenter une certaine 

originalité. La maîtrise de cet exercice s’acquiert par le biais d’un apprentissage spécifique, 
faits de tâtonnements et d’essais successifs durant les deux années de préparation. Si 
beaucoup de cartes restent très moyennes et peu efficaces (reprenant même les seules 
données statistiques des documents d’accompagnement), en laissant notamment de 
grands vides, certaines en revanche témoignent d’une certaine maîtrise technique et d’un 
excellent niveau d’analyse. Surtout, la carte doit refléter étroitement le sujet donné et ne 
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pas donner l’impression d’être réutilisable pour un tout autre sujet, comme en témoigne 
par exemple l’absence très fréquente de titre... Certaines cartes sont littéralement 
surchargées et illisibles. Le candidat doit donc faire des choix raisonnés et ne pas chercher 
à tout mettre. Par exemple, il est inutile d’y faire figurer tous les noms de pays. 
 

 En appui à la carte, il est toujours possible d’intégrer dans le corps du texte de 
petits graphiques (courbes, histogrammes) ou croquis de mémoire. Cette possibilité très 
peu utilisée est souvent utile. Son usage est néanmoins rendu difficile par le temps 
imparti. 
 

 Différents documents d’accompagnement sont fournis avec le sujet 
(chronologie, tableaux, cartes, etc.). Que faut-il en penser ? L’épreuve est 
fondamentalement une dissertation, avec sa carte à construire. Elle n’est certainement pas 
un commentaire de documents, aussi pertinents soient-ils. Ces derniers, comme cela est 
bien précisé chaque année sous le libellé du sujet, ne sont là qu’en « accompagnement ». 
Ils confortent utilement le sujet posé, provoquent des associations d’idées, ouvrent des 
pistes à creuser. Ils rassurent aussi le candidat qui peut se faire une représentation plus 
claire de ce que l’on attend de lui. Mais attention : ces documents n’ont pas vocation à 
cerner le sujet dans sa totalité, à l’enfermer dans des limites étroites.  
 

 Ces documents font l’objet d’un choix mûrement réfléchi. Les candidats peuvent 
y glaner ici et là des informations utiles pour leur dissertation : un élément de chronologie, 
un chiffre, un fait, etc. C’est comme cela qu’il faut les voir et les exploiter. En revanche, 
des candidats en panne d’inspiration - voire « à sec » - y puisent toute leur 
argumentation, généralement dans une mauvaise paraphrase. Aussi sont-ils durement 
sanctionnés par les correcteurs. Rappelons que ces derniers valorisent par leur notation 
tout ce qui vient enrichir une copie, dans le choix des exemples, des échelles d’analyse, 
des chiffres appris et judicieusement restitués, sans oublier l’actualité du moment qui a 
aussi sa place (mais avec parcimonie). Autrement dit, plus le candidat exploitera 
intelligemment sa culture générale, plus il saura se démarquer par l’originalité et la 
pertinence de sa démarche et plus il aura de chance de réussir sa copie. Bref, il est très 
fréquent de constater que les meilleures copies n’ont pas vraiment besoin de faire 
référence à ces documents d’accompagnement (même si ceux-ci ont été utiles à 
l’élaboration de leur pensée). 
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MATHEMATIQUES I  2008 
(épreuve n°280)

Epreuve conçue par HEC

Voie  scientifique

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 2 610 10,02 4,38 

         

VOIES PREPARATOIRES       

Scientifique 2 610 10,02 4,38 

         

ECOLES UTILISATRICES      

HEC 2 154 10,71 4,20 

ESCP-EAP 2 569 10,08 4,36 

ENSAE 335 12,37 3,91 

Le sujet 

Le problème avait pour objet l’étude de quelques aspects mathématiques liés à la 
recherche du minimum d’une fonction  de p dans , et constituait une introduction à 
l’analyse des algorithmes de Gauss-Newton et de Levenberg-Marquardt. Ces algorithmes 
permettent d’obtenir une solution numérique au problème de minimisation d’une fonction 
de plusieurs variables dans le cadre d’un modèle de régression multiple (linéaire ou non), 
par exemple. 

 
Les trois exemples de la partie 1 avaient pour but, d’une part, de rappeler les notions 

de gradient et de matrice hessienne, et d’autre part, de définir la matrice jacobienne pour 
en déterminer les liens avec le gradient et la hessienne. Dans la partie 2, à partir d’une 
approximation  de  et de résultats d’algèbre linéaire, on prouvait l’existence 
d’un minimum local de  (ce qui constitue un préalable à l’étude de l’algorithme de Gauss-
Newton). Dans la partie 3, la décomposition en valeurs singulières de la matrice 
jacobienne  permettait de réduire les inconvénients liés à l’inversion numérique de la 
matrice  en remplaçant celle-ci par la matrice  où  est un paramètre réel 

63



strictement positif (facteur d’amortissement) que l’on peut ajuster à chaque itération de 
l’algorithme. Le problème s’achevait sur la mise en évidence d’un minimum pour une 
nouvelle approximation  de . On pourrait alors utiliser l’algorithme de 
Levenberg-Marquardt, par exemple, pour calculer avec une précision donnée, un minimum 
local de  

Les résultats statistiques 

Le degré de difficulté des questions étant très progressif, le sujet, tout en conservant 
son caractère sélectif, avait l’avantage de donner aux candidats la possibilité de 
s’exprimer. 

Le barème de notation accordait 40% de la note finale à la partie 1, 27% à la partie 
2 et 33% à la partie 3. 

Sur l’ensemble des 2.610 candidats à cette épreuve, la note moyenne s’établit à 
10,02 avec un écart-type de 4,38. La note maximale de 20 fut attribuée à une vingtaine 
de candidats ayant résolu correctement 75% du problème. Environ 300 candidats (12%) 
ont obtenu une note supérieure à 16, et 25% d’entre eux, une note excédant 12. Les 
résultats par école sont les suivants : 

• HEC (2.154 candidats) – moyenne : 10,71 ; écart-type : 4,20. 
• ESCP-EAP (2.569 candidats) – moyenne : 10,08 ; écart-type : 4,36. 

 
Commentaires 

La  partie 1 est abordée par tous les candidats. Le cours est presque toujours connu, 
mais les calculs posent des difficultés à nombre de candidats (notamment, la résolution 
d’un système ). 

 
La partie 2 s’est révélée nettement plus sélective que la partie précédente. En 

particulier, la reconnaissance des « objets » mathématiques (scalaires, matrices 
rectangulaires ou carrées) a opéré une première discrimination entre les candidats et la 
question 2b n’a été traitée que par un tiers d’entre eux. 

 
Enfin, la partie 3 est abordée par nombre de candidats, y compris ceux qui ont 

abandonné la partie 2. Mais d’une façon générale, les réponses sont trop rapides, trop peu 
argumentées et conduisent à des erreurs fondamentales et /ou de calcul, ou bien à un 
grappillage de points dans le meilleur des cas. 
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MATHEMATIQUES III  2008 
(épreuve n°289)

Epreuve conçue par HEC

Voie  économique

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 1 727 9,25 4,12 

         

VOIES PREPARATOIRES       

Economique 1 727 9,25 4,12 

         

ECOLES UTILISATRICES      

HEC 1 168 10,10 4,08 

ESCP-EAP 1 693 9,28 4,11 

 
 

Le sujet 

Un exercice et un problème indépendants composaient le sujet de cette année. 
L’exercice portait sur la minimisation d’une fonction de deux variables réelles se 
présentant sous la forme d’une somme de carrés. Cet exercice, dont le thème sous-jacent 
était de nature statistique, pouvait être résolu avec les instruments du programme de 
mathématiques de l’option économique.  
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Le problème s’intéressait à un modèle élémentaire de propagation d’un virus au sein 

d’une population de  individus. Dans la partie 1, on considérait le cas particulier  
avec une probabilité de contamination ; cette partie faisait appel à des 
connaissances d’algèbre linéaire (inversibilité d’une matrice, diagonalisation) et de 
probabilités (lois conditionnelles, loi binomiale, formule des probabilités totales). La partie 
2 généralisait la partie précédente en admettant tous les résultats « délicats » sur les 
matrices stochastiques ; les questions concernaient alors la décomposition d’un vecteur 
de probabilités dans une base de vecteurs propres de la matrice  La partie 3, 
indépendante des deux parties précédentes, avait pour objectif la détermination d’un 
estimateur ponctuel et de deux estimations par intervalle du paramètre ; pour la traiter, 
un certain nombre de résultats de probabilités et d’analyse était requis : inégalité de 
Bienaymé-Tchebychev, étude de fonctions, inégalité de Taylor-Lagrange, estimateur et 
risque associé à un intervalle de confiance. 

 
 
Les résultats statistiques 

Le barème de notation accordait à l’exercice, 15% de la note finale et au problème, 
35% pour la partie 1, 25% pour la partie 2 et 25% pour la partie  3. 

Sur l’ensemble des 1.727 candidats, la note moyenne est de 9,25 avec un écart-type 
de 4,12. Les résultats par école sont les suivants : 

• HEC (1.168 candidats) – moyenne : 10,10 ; écart-type : 4,08. 
• ESCP-EAP (1.693 candidats) – moyenne : 9,28 ; écart-type : 4,11. 

Une dizaine de candidats, ayant traité correctement près des trois-quarts du sujet, 
ont obtenu la note maximale de 20, alors qu’une centaine de candidats (6%) ont eu une 
note supérieure à 16. 

 
Commentaires 

Dans l’exercice, seules les questions 1 et 2a ont été traitées par une majorité de 
candidats ; le reste fut abordé sans grand succès excepté une poignée de candidats qui se 
sont nettement distingués à cette occasion. On note toutefois des difficultés dans le 
maniement du symbole  (par exemple,     ). Les parties 1 et 2 du 
problème ont souvent été abordées et parfois correctement résolues (en particulier la 
partie 1) ; les techniques liées au calcul matriciel (pivot, inversion, etc.) sont bien connues 
par une grande fraction de candidats. En revanche, des écritures telles que , 
restent trop fréquemment  présentes dans les copies. Remarquons enfin que la notion de 
« sans biais » et de risque quadratique sont de mieux en mieux intégrées par les 
candidats 
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MATHEMATIQUES II (S) 2008 
(épreuve n°283)

Epreuve conçue par CCIP

Voie scientifique
 
 
 
 

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 3 114   9,88   5,57

         

VOIES PREPARATOIRES       

Scientifique 3 314   9,88   5,57

           

         

ECOLES UTILISATRICES      

HEC 2 154   11,67   5,15

ESSEC 2 268   11,55   5,17

ESCP-EAP 2 571   10,94   5,31

EM Lyon 3 032   10,00   5,54

         
 
 

 
Le sujet 

Le problème de cette année avait pour objet la démonstration de « l’inadmissibilité » 
(risque quadratique non minimal), lorsque p 3, de l’estimateur  du maximum de 
vraisemblance de l’espérance  d’une loi normale à p dimensions, en mettant en évidence 
un estimateur  biaisé mais de risque quadratique inférieur à celui de (estimateur de 
James-Stein). 

 
Les principaux outils mathématiques utilisés étaient la transformation de Laplace, le 

théorème de transfert, la loi normale et ses dérivées (loi loi du ), les lois 
conditionnelles, les notions d’estimateur et d’espérance conditionnelle. 

 
Le préliminaire, faisant essentiellement appel à des techniques de calcul, se proposait 

de déterminer la transformée de Laplace de différentes lois de variables aléatoires. Les 
réponses à toutes les questions de ce préliminaire étaient données dans l’énoncé : on 
attendait donc des candidats une rédaction très précise et argumentée. 
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Dans la partie I, relativement classique, on étudiait quelques propriétés de la loi du 

 centré, et on établissait la formule d’un intervalle de confiance au risque   pour la 
variance 2 d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. 

 
La partie II généralisait la partie précédente en introduisant la loi du  décentré à n 

degrés de liberté et en calculant la transformée de Laplace d’une telle loi. 
 
La partie III, en étendant la formule de l’espérance totale au cas des variables 

aléatoires à densité, permettait de mettre en évidence la loi d’une somme de variables 
aléatoires. 

 
Enfin dans la partie IV, on comparait les risques quadratiques des deux estimateurs 

et , ce qui permettait d’obtenir l’expression de l’estimateur de James-Stein. 
 
Les résultats statistiques 

Sur l’ensemble des 3114 candidats ayant composé dans cette épreuve, la note 
moyenne est de 9,88 avec un écart-type particulièrement élevé de 5,57 : il est 
vraisemblable que ce sujet a joué son rôle en classant les candidats tout en distinguant les 
meilleurs d’entre eux. 
Les résultats par école sont : 

• HEC (2.154 candidats) – moyenne : 11,67 ; écart-type : 5,15. 
• ESCP- EAP (2.571 candidats) – moyenne : 10,94 ; écart-type : 5,31. 

Erreurs les plus fréquentes  
 

Les candidats, dans leur majorité, entreprennent beaucoup de calculs : ils n’utilisent 
pas les résultats des questions précédentes et font rarement appel au théorème du 
transfert. De plus, ils confondent souvent « équivalence » et « implication ». 
 
Préliminaire (22% de la note finale). 

On y relève de nombreuses erreurs liées à une maîtrise insuffisante du cours 
d’analyse, notamment des questions relatives à la convergence des intégrales impropres. 
Ainsi : 

• Certains candidats exhibent une primitive de exp . 
• On voit très souvent le « théorème » suivant : une fonction f est intégrable sur 

 si et seulement si .  
• tend vers 0 lorsque X tend vers + donc  existe et vaut 0. 
• existe si et seulement si f  tend vers 0 lorsque x tend vers + . 
• Au voisinage de + , on a ax2 + bx  ax2, donc exp (ax2 + bx) exp(ax2).  
• Puisque , on remplace 1/2 par a et on a : 

 . 

• Si  a , alors exp(-ax2 )  exp(-x2 ) 
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Partie I (21% de la note finale). 
 

Dans la question 1, l’étude d’une fonction du niveau de classe Terminale et sa 
représentation graphique semblent relever de la haute virtuosité. Ainsi a-t-on vu des 
densités négatives, des confusions entre f' et f", des points anguleux au sommet de la 
courbe. Une très faible proportion de candidats fait apparaître les tangentes à l’origine et 
la limite en +  dans l’étude des variations et le tracé. 

 
La question 4 relative à la détermination d’un intervalle de confiance, n’a été traitée 

que dans quelques copies ; la représentation graphique de la question 1 aurait dû 
permettre aux candidats de visualiser la non-symétrie de cet intervalle. 
 
 
 
Partie II (20% de la note finale). 
 
Cette partie fut peu traitée par les candidats ; parmi ceux qui l’ont abordée, on constate 
de nombreuses erreurs concernant la notion d’indépendance. Ainsi :  
 

•  car , puisque  et  sont indépendantes, et 
également, 2. 

• L’indépendance des variables aléatoires n’est pas invoquée dans la stabilité de la loi 
gamma. 

• Des variables aléatoires de même loi sont égales, donc car les suivent la 
même loi. 

 
 
Partie III (28% de la note finale). 
 

Cette partie fait largement appel à la notion d’espérance conditionnelle et généralise 
la formule de l’espérance totale à une variable aléatoire à densité. La question 1 permet 
de vérifier cette formule sur un exemple, et la question 2, qui n’a pas été souvent abordée 
(en particulier la question 2c), avait pour finalité l’expression de l’espérance de l’inverse 
d’une variable aléatoire qui suit une loi du  décentré à l’aide de l’espérance d’une 
fonction d’une variable aléatoire de Poisson. 

 
Hormis les questions non traitées par les candidats, les principales erreurs 

proviennent des  confusions entre variable aléatoire et loi de probabilité : on note toujours 
dans les copies, des « variables conditionnelles » ou des « événements conditionnels », et 
il est rare de rencontrer la définition d’une loi conditionnelle ou de la probabilité 
conditionnelle de A sachant B (pourtant au programme de la première année). 
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Partie IV (9% de la note finale). 
 

De nombreux candidats ont entrepris directement la résolution de cette courte partie. 
Les calculs étaient élémentaires, mais même les dernières questions (calcul de c et 
écriture de ) ont réservé bien des surprises... 

 
Enfin pour terminer, signalons l’apparition dans certaines copies (heureusement peu 

nombreuses) d’expressions pour le moins obscures : « on procède par pilotage 
riemannien », « facettes de la fonction gamma » ou « d’après le CCIIFP ». 
 
 
 
 
Recommandations aux futurs candidats 

Le jury demande aux candidats une lecture attentive du texte qui précède toute 
épreuve de mathématiques, dans lequel il est précisé que la lisibilité et la qualité de la 
rédaction entrent pour une part non négligeable dans l’appréciation des copies. 

 
Il est également conseillé de numéroter ses questions et d’encadrer ses résultats. Les 

raisonnements doivent être clairs et précis et les affirmations argumentées. Un 
apprentissage sérieux et une connaissance approfondie du cours sont donc indispensables. 
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MATHEMATIQUES II (E) 2008 
(épreuve n°287)

Epreuve conçue par ESSEC

Voie économique

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 2 355 9,23 4,70 

         

VOIES PREPARATOIRES       

Economique 2 355 9,23 4,70 

         

ECOLES UTILISATRICES      

HEC 1 171 11,60 4,24 

ESSEC 1 324 11,50 4,07 

ESCP-EAP 1 700 10,46 4,42 

EM Lyon 2 269 9,25 4,69 

71



72



73



MATHEMATIQUES II (T) 2008 
(épreuve n°285)

Epreuve conçue par CCIP

Voie technologique

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 511   8,39   5,46

         

VOIES PREPARATOIRES       

Technologique 511   8,39   5,46

             

         

ECOLES UTILISATRICES      

HEC 102   12,70   5,73

ESSEC 124   12,45   5,59

ESCP-EAP 125   12,55   5,63

EM Lyon 168   11,51   5,59

EDHEC 165   12,46   5,39

AUDENCIA Nantes 195   10,95   5,53

CERAM Sophia-Antipolis 317   7,74   5,17

ESC Grenoble (GEM) 235   11,43   5,47

ESC Lille 243   8,42   5,34

ESC Rennes 421   7,54   5,00

INT Management 179   9,01   5,64

         

Le sujet 

Le sujet comprenait quatre exercices indépendants couvrant une assez large partie 
du programme de cette option. 

 
L’exercice 1 portait sur l’analyse et étudiait les propriétés d’une suite réelle définie 

par une intégrale en utilisant toutes les techniques liées à ce thème. L’exercice 2 de calcul 
matriciel proposait des calculs de puissances de matrices et la mise en application des 
propriétés de l’inverse d’une matrice. Dans l’exercice 3, on balayait toutes les questions 
concernant l’étude d’une variable aléatoire à densité (fonction de répartition, espérance, 
variance, loi du carré, densité du sup). Enfin, l’exercice 4 proposait de déterminer par 
deux méthodes différentes, l’espérance et la variance d’une variable aléatoire discrète 
définie à partir d’un schéma d’urne. 
 

 
Les pondérations respectives des quatre exercices dans le barème de notation 

étaient de 30%, 20%, 25% et 25%. 
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Résultats statistiques 

Sur l’ensemble des 511 candidats à cette épreuve, la note moyenne s’établit à 8,39 ; 
l’écart-type très élevé de 5,46 témoigne d’une forte disparité du niveau mathématique des 
candidats : à cet égard, l’épreuve se révèle très sélective et les quartiles confirment ces 
différences. Ainsi : 

 
- 25% des candidats obtiennent une note inférieure à 3,5 ; 
- 25% des candidats obtiennent une note comprise entre 3,5 et 7,3 ; 
- 25% des candidats obtiennent une note comprise entre 7,3 et 12,5 ; 
- 25% des candidats obtiennent une note supérieure à 12,5. 
 

Une soixantaine de candidats, soit 12% de l’ensemble, se voient attribuer une note 
supérieure à 17,5. Les résultats par école sont les suivants : 

• HEC (102 candidats) - moyenne : 12,70 ; écart-type : 5,73. 
• ESCP-EAP (125 candidats) – moyenne : 12,55 ; écart-type : 5,63. 

Erreurs les plus fréquentes 
 
On peut établir une typologie des principales erreurs rencontrées dans les copies par 
grand thème du programme. 
 
Analyse 

•  ! 
• La dérivée de  est égale à 1/  ! 
•  ou encore  ! 
• ! 
•  � est décroissante ! 
• confusion entre « positif » et « croissant » ! 
• fautes de calculs fréquentes dans les dérivées ; 
• la locution « pour tout  réel » n’est pas comprise : certains candidats prennent 

quelques valeurs particulières pour vérifier une équation ou une inéquation.   

 
Algèbre  

• la matrice  est inversible car il n’y a pas de  sur sa diagonale ! 
• on trouve des expressions telles que    où  désigne une matrice ! 
• on voit assez fréquemment apparaître la locution « matrice échelonnée 

supérieurement » ; il faut certainement comprendre « matrice triangulaire 
supérieure », qui est une expression figurant dans le programme. 

Probabilités  
• la détermination de la fonction de répartition du carré d’une variable aléatoire pose 

de sérieux problèmes aux candidats. Ainsi, on voit souvent : « la fonction de 
répartition de  est le carré de celle de  » ! 

• la notion de probabilité conditionnelle est rarement utilisée ; 
• on trouve dans nombre de copies, au lieu de  et également des confusions 

entre les lois de probabilités  ainsi qu’entre événement, variable aléatoire et 
probabilités, sans oublier un certain nombre de probabilités supérieures à 1, voire 
négatives !  
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EPREUVE A OPTIONS 2008 
(épreuve n° 338)

Epreuve conçue par HEC et par AUDENCIA pour les sciences sociales

Voie littéraire

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 866   9,78   3,86

         

VOIES PREPARATOIRES       

Littéraire 866   9,78   3,86

             

         
ECOLES UTILISATRICES      

HEC 547   10,41   3,84

ESCP-EAP 573   10,08   3,80

EM Lyon 549   9,72   3,79

AUDENCIA Nantes 551   9,31   3,69

        

    

    

    

OPTIONS           

Mathématiques 84   10,72   4,37

Sciences Sociales 150   9,49   3,70

Géographie A/L 37   11,35   2,23

Langue 3 : Allemand 16   11,06   5,13

Langue 3 : Espagnol 13   10,92   4,25

Langue 3 : Latin 57   11,95   4,48

Langue 3 : Grec Ancien 27   10,07   5,93

Géographie LSH 482   9,23   3,48
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OPTION MATHEMATIQUES

Le sujet comprenait deux problèmes indépendants : le premier d’orientation 
algébrique et probabiliste, le second portant sur l’analyse et plus précisément sur quelques 
propriétés classiques de la fonction gamma. 

 
Les 84 candidats à cette épreuve ont obtenu les résultats que l’on peut résumer par 

une note moyenne de 10,72 et un écart-type de 4,37. Les résultats par école sont les 
suivants :  

• HEC (63 candidats) – moyenne : 11,86 ; écart-type : 4,00. 
• ESCP-EAP (59 candidats) – moyenne : 11,05 ; écart- type : 4,11. 

Ces statistiques révèlent une population de candidats relativement homogène, 
l’écart-type n’étant pas particulièrement élevé en comparaison de la note moyenne 
(globalement et par école). 

 
Les deux problèmes présentaient une pondération identique dans le barème de 

notation, et les candidats ayant résolu correctement les trois-quarts du sujet ont obtenu la 
note de 20. 

 
Dans le problème1, la partie1 ne contenait que des questions d’algèbre linéaire   

(endomorphisme sur un espace de polynômes, calcul de valeurs propres, détermination de 
vecteurs propres) et a été correctement traitée par les candidats qui révèlent en 
l’occurrence, une maîtrise certaine des concepts utilisés. On peut toutefois regretter un 
manque de précision (  est un endomorphisme de F si  est linéaire et si  ou de 
fausses affirmations (les polynômes Hi forment une base car ils sont de degrés 
échelonnés). La partie 2 (variables aléatoires de Bernoulli) a donné l’occasion à quelques 
rares candidats de démontrer leur talent, notamment dans la question 2b qui ne peut se 
résoudre par un raisonnement par récurrence, mais en utilisant un système complet 
d’événements. Dans la partie 3, beaucoup trop de candidats sont imprécis, ne justifient 
pas rigoureusement leurs affirmations ou commettent des erreurs : ainsi, la question 2 
dont la réponse est donnée conduit une majorité de candidats à considérer, à tort, la 
famille (Xn=k, Xn=k-1) comme un système complet d’événements. De même, les 
changements d’indices indispensables à la résolution de la question 3, ont posé de 
sérieuses difficultés à nombre de candidats. 

 
Le problème 2, plutôt classique, ne présentait pas de difficultés particulières, aussi 

on attendait des candidats une rédaction rigoureuse et argumentée. Les parties 3 et 4 
assez techniques (développement limité, suite et série, étude de fonctions et 
encadrement) ont été plutôt bien traitées, ainsi que les trois premières questions de la 
partie 5. En revanche, le traitement des parties 1 et 2 manque singulièrement de rigueur 
et de précision, en particulier dans l’énoncé des théorèmes du cours dont on oublie trop 
fréquemment de citer toutes les hypothèses. Ainsi, dans la partie 1, il ne suffit pas de dire 
que pour tout réel , la quantité  exp  tend vers 0 lorsque  tend vers + , encore 
faut-il préciser que la fonction telle que exp  est continue sur . De 
même, l’équivalent au voisinage de 0  de exp  et de  ne permet pas de 
conclure par les intégrales de Riemann ; il faut ajouter que  est positive. Enfin, il existe 
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un théorème qui s’applique à l’intégration par parties dans les intégrales généralisées : 
seuls, quelques candidats l’utilisent. 

 
La lecture des copies renvoie une image globalement positive des candidats : ils 

maîtrisent convenablement les concepts fondamentaux du cours et font preuve d’une 
bonne technicité dans les calculs. On peut toutefois leur recommander de ne pas omettre 
de vérifier les hypothèses des théorèmes qu’ils emploient dans les diverses questions d’un 
problème. 

OPTION SCIENCES SOCIALES

Existe-t-il une culture d’entreprise ? 
 

Le sujet ne devait pas surprendre car, tout en croisant deux thèmes du programme, 
il correspondait au type d’approche et d’analyse dont les étudiants de B/L sont en principe 
familiers. Son traitement nécessitait d’articuler des concepts, références voire théories 
sociologiques avec un matériau factuel décrivant tendances et dynamiques des 
organisations que sont les entreprises. En l’absence de délimitation explicite quant au type 
d’« entreprise », le candidat pouvait argumenter avec des exemples très divers (anglo-
saxons ou français, actuels ou plus anciens, groupes multinationaux ou PME, monopoles 
d’État ou firmes privées concurrentielles, entreprises industrielles ou tertiaires, à structure 
pyramidale ou résiliaire, etc.). Comme les années passées, l’appréciation des devoirs a été 
déterminée par l’aptitude relative à accomplir le « va et vient » entre définitions et 
schémas conceptuels, d’une part, et faits ou données à même d’en corroborer la 
pertinence ou de les infirmer, d’autre part.  

 
De Tylor à M. de Certeau en passant par les « culturalistes » (M. Mead, R. Linton, A. 

Kardiner), il fallait d’emblée – quitte à complexifier ensuite – proposer une acception de la 
« culture ». La conjonction du matériel et du symbolique, les modalités et ambiguïtés 
d’une « cohérence » voire d’une « structure » devaient alors être précisées en liaison avec 
les mécanismes de transmission et les enjeux d’identité ou d’appartenance inhérents aux 
faits culturels. Les meilleures copies ont d’emblée insisté sur le degré d’institutionnalisation 
et de structuration très variable d’un « esprit maison » aussi ancien que l’entreprise elle-
même.  

 
Si des renvois à l’analyse économique pouvaient être opportuns, il était exclu de 

s’attarder, comme trop de copies l’ont fait, sur les limites d’une microéconomie 
« basique » focalisée sur la fonction de production et les élasticités de substitution entre 
facteurs. À l’inverse, la filiation marshallienne attentive à envisager l’entreprise comme 
« corps vivant » inscrit dans un environnement spatial, technologique et informationnel 
était plus féconde pour qui voulait lire la « culture d’entreprise » sous l’angle 
« économique ».  
 

Plus généralement, le nombre élevé de devoirs sommaires voire indigents au contenu 
très voisin a surpris les correcteurs. En effet, l’absence de définition de la « culture » ou 
une approche très sommaire avec peu de références et toujours les mêmes (E. Mayo et 
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l’effet Hawthorne), un plan banal ignorant des enjeux identitaires ont été monnaie 
courante dans près d’un tiers des copies. Souvent, aussi, le propos s’est avéré indigent 
avec une « instruction à sens unique » alors qu’il fallait argumenter « à charge et à 
décharge ». De là, des devoirs accusateurs contre les « patrons-exploiteurs », focalisant 
sur un « habitus » mal défini mobilisé pour tenter de dénier toute dimension culturelle aux 
réalités de l’entreprise. D’autres travaux, tout aussi schématiques, ont quant à eux souscrit 
sans recul à une conception « enchantée » de la « culture d’entreprise » ne voyant pas 
l’importance du contexte de son émergence (années 1970, avec la mise en cause du 
taylorisme) ignorant, surtout, sa dimension managériale, ses usages idéologiques voire 
son utilisation comme outil de communication auprès des clients ou comme « barrière à 
l’entrée » vis-à-vis d’éventuels nouveaux concurrents. Côté vocabulaire et périodisation 
macroéconomique, certaines copies se sont avérées surprenantes : par exemple, l’une 
stigmatise la « suite de Thatcher et une culture libéraliste », une autre pointe « une 
longue période de récession sauf avec l’embellie de 1995 ».  

 
Il est néanmoins des copies manifestant une vraie capacité à mobiliser des 

références variées et des exemples pertinents mis au service d’un raisonnement personnel 
répondant au sujet. Beaucoup s’arrêtent d’emblée sur l’action des chrétiens sociaux certes 
« paternalistes » mais qui, palliant l’absence de toute protection sociale, ont été attentifs, 
grâce à divers « compléments non salariaux » (logement, dispensaire, école, club sportif), 
à créer un esprit plus ou moins communautaire, à réduire les coûts de turn over et à 
désamorcer les revendications salariales ou autres. D’évidence, l’histoire des firmes, la 
personnalité des dirigeants et l’identité des propriétaires du capital sont essentielles pour 
comprendre en quoi, malgré des activités identiques, la « culture » du Printemps-Prisunic 
n’est pas celle des Galeries Lafayette : logique financière avec contrôle de gestion dans le 
premier cas contre « culture du commerce à dominante familiale » dans l’autre. De façon 
plus contemporaine d’autres travaux ont opposé la « culture de shareholder » avec son 
horizon court, sa logique de marché et sa réactivité propriété à la « culture de stakeholder 
» attentive aux stratégies de moyen terme et aux dynamiques résiliaires.  

 
Certains devoirs s’attachent à explorer les rapports entre « esprit du capitalisme » et 

« culture d’entreprise » ce qui les amène à distinguer et à articuler les rapports complexes 
entre « culture d’entrepreneur », « culture du travail » et « culture d’entreprise ». Ils 
posent alors la question des valeurs, examinant, par exemple, en quoi les cols blancs se 
distinguent ou non des cols bleus – souci de l’« être » versus souci de l’« avoir » – et 
actualisent des débats classiques sur la « nouvelle classe ouvrière » (S. Mallet, A. 
Touraine, P. Bellevillle) ou l’« ouvrier de l’abondance » (Goldthorpe et Lockwood). Cette 
exploration leur permet, surtout, d’intégrer les facteurs qui, depuis une trentaine d’années, 
ont introduit une nouvelle donne : possible déconnexion entre « usine légale et « usine 
réelle », délocalisations et sous-traitance, nouvelles formes d’organisation du travail et 
diffraction des « collectifs », effets variables des fusions-acquisitions. Plus largement, c’est 
l’hypothèse d’un « nouvel esprit du capitalisme » (L. Boltanski et E. Chiapello) qui les 
conduit à explorer comment, en réponse à la « critique artiste » de l’entreprise, le 
management par projet et le « productivisme réactif » (P. Askenazy) ont introduit des 
formes inédites d’autocontrôle concomitantes avec la « tertiarisation de l’industrie » et 
l’introduction de soucis ou tâches commerciaux pour les salariés d’exécution. Or, cette 
prégnance d’une « culture de la vente » comme substrat des « cultures d’entreprise » a 
suscité une mutation de la notion de « qualification » qui, parfois, a rendu caducs certains 
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« métiers ». Cette perspective débouche alors sur l’examen des « cultures 
professionnelles », E. Hughes, T. Parsons et C. Dubar fournissant le matériau conceptuel à 
même d’en préciser les effets identitaires dont R. Sainsaulieu propose une « typologie ». 
Ce dernier note cependant l’importance des ratés de l’intégration et de la socialisation, ce 
que confirment les « marginaux sécants » ainsi que les cas de délitement et de crispation 
corporatiste. Il est aussi des cas où coexistent des « cultures » distinctes, comme au sein 
de la SNCF avec les « commerciaux » et les « cheminots et roulants ».  
 

Plusieurs problématiques et plans étaient possibles. On en retiendra deux : 
 
- Problématique 1 : Certes, il existe une « culture d’entreprise » institutionnalisée valorisée 
par les entrepreneurs mais elle se distingue de celles qui sont le produit du vécu ou des 
« construits sociaux » appartenant aux diverses catégories de salariés.  
 

. I – Oui, il existe un « esprit d’entreprise » et des « repère partagés » sources 
d’appartenances et d’efficacité.  
. II – Mais leur cohérence est mise à mal car ce « construit » doit tenir compte des 
« sous-cultures » et identités professionnelles ainsi que des « cultures nationales » (P. 
d’Iribarne) dans lesquelles elles s‘inscrivent.  
. III – Outil de management participatif, la « culture d’entreprise » est souvent pour la 
DRH une figure du discours servant à légitimer les choix de gestion.  

 
- Problématique 2 : Ses effets socialisateurs confèrent à la « culture d’entreprise » une 
dimension bénéfique mais elle demeure le produit d’une interaction dynamique inscrite 
dans la durée et résultant de la conjonction de plusieurs temporalités.  
 

. I – De l’« ancien » au « nouvel esprit du capitalisme », le rapport au travail et les 
valeurs associées changent, impliquant un nouvel univers culturel interne aux entreprises.  

. II – Mais, celui-ci est dépendant d’une série de facteurs historiques (place des 
conflictualités, formes de la solidarité) et de changements récents (technologies, 
organisation du travail, gestion de l’emploi, sous-traitance, structures en réseau, redéfiniti-
on des qualifications) qui en affaiblissent la cohérence.  

. III – C’est pourquoi l’univers culturel des entreprises demeure pluriel avec un 
ensemble structuré d’« universaux », quelques « spécialités » et une gamme d’« options » 
renvoyant à des identités de « classe », de branche, de profession diversement 
imbriquées. 
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OPTION ESPAGNOL

13 candidats ont composé. Les notes s’échelonnent de 01 à 17 sur 20. La moyenne 
s’élève à 10,92.  

 
Le texte proposé cette année, extrait de El sol de verano de Carlos Casares, ne 

présentait pas de difficultés majeures de compréhension. Encore fallait-il prendre le temps 
de le lire attentivement afin de bien comprendre le sens et le mouvement général. 

 
Les repères ne manquaient pas, qui permettaient aux candidats de comprendre que 

la scène se passe à l’extérieur de la maison de la narratrice. Celle-ci raconte comment, 
pour la première fois, elle est amenée à faire « un tour à moto » (Una vuelta en moto) 
avec Carlos en présence de sa mère et de sa tante (Tía Mercedes). Quant à la moto, elle 
sert de motif de discussion –  rapportée au style indirect – qui permet à la narratrice de 
mettre en scène sa mère et surtout sa tante, dotée d’une propension à la critique acerbe. 

 
Les écueils notés dans les copies relèvent d’abord de la méconnaissance de termes 

et d’expressions assez usuels : volverse, « se tourner » ; dar miedo, « faire peur » ; 
arrancar, « démarrer » ; despacio, « lentement » ; meterse con, « s’en prendre à » ; 
atolondrado, « écervelé » ; una beata, « une dévote ». Sans oublier la Virgen del Carmen 
devenue la Vierge du Charme ! 

 
Plus graves ont été les fautes de temps. Certains candidats sont apparus bien 

désarmés, ne sachant pas distinguer un imparfait d’un passé simple ou confondant la 1ère 
et la 3ème personnes du singulier : me sorprendió, « je fus étonnée » ; como yo esperaba, 
ce que j’attendais ; seguían en el medio de la carretera, « étaient toujours au milieu de la 
route » ; Carlos me miró, sonrió… y después dijo, Carlos me regarda, sourit… puis dit » ; 
conocí, « je connus ». 

 
Enfin, quelques passages un peu plus difficiles devaient être bien analysés : 

• sólo nos faltaba que acabasen diciendo : l’indéfini « on » en français permet de 
rendre la 3ème personne du pluriel : « il ne nous manquait plus qu’on finît ou finisse par 
dire ». 

• Mamá dijo que… Carlos conducía maravillosamente bien y que se notaba que 
era muy prudente y que no haría locuras : la tournure impersonnelle se notaba n’a pas 
toujours été remarquée : « Maman dit que… Carlos conduisait merveilleusement bien 
et qu’il était clair qu’il était très prudent et ne ferait pas de folies » et non pas « et 
qu’elle voyait qu’il était très prudent ». 

• si tuviese dos dedos de frente no se le hubiera ocurrido : phrase hypothétique 
au passé dont il convenait de respecter les temps du passé : « s’il avait eu deux doigts 
de jugeote il n’aurait pas eu l’idée ». 

• la mató Dios con una teja que le tiró desde lo alto del tejado : même sujet pour 
les deux verbes : « Dieu la tua avec une tuile qu’il lui lança du haut du plafond » et 
non pas « qui tomba du haut du plafond ». 

 
Ces quelques exemples montrent bien qu’une traduction demande des connaissances 

linguistiques importantes mais aussi des qualités d’analyse, de réflexion, et même de 
simple bon sens. Ce sont ces qualités qui ont été appréciées chez les meilleurs candidats. 
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OPTION ALLEMAND 

L’article de presse qu’il s’agissait de traduire de l’Allemand en Français, intitulé 
« Letztes Kapitel der Entschädigung für NS-Opfer abgeschlossen », rédigé par le 
journaliste allemand Norbert Klaschka (dpa) et paru dans la Saarbrücker Zeitung du 12 
juin 2007, d’environ 650 mots, traitait - dans un langage factuel, moderne et objectif - de 
l’indemnisation des travailleurs forcés dans l’Allemagne nazie des années 40. Le texte 
s’attache d’abord à décrire les efforts du gouvernement allemand de G. Schröder pour 
parvenir à l’établissement d’un fonds d’indemnisation financé à parts égales par les 
entreprises allemandes et le budget de l’Etat. Ensuite, il fait un retour saisissant au vécu 
éprouvant des victimes du nazisme, qu’étaient également les travailleurs forcés et cite 
quelques témoignages de victimes. Dans sa dernière partie, l’article décrit les difficultés 
pour recouvrer les fonds et se termine sur le constat que l’indemnisation individuelle des 
victimes survivantes, faible par rapport à la douleur éprouvée des personnes concernées, 
a avant tout une valeur symbolique. 

 
16 candidats se sont soumis à l’épreuve et ont obtenu une moyenne 11,06 sur 20 

avec un écart type de 5,13. L’éventail des notes va de 02 à 19 sur 20. 7 candidats n’ont 
pas obtenu la moyenne. Parmi les 9 candidats restants, 5 obtiennent une note égale ou 
supérieure à 15 sur 20, dont deux notes de 19 sur 20. 

 
Le texte de cette option, ne présentait pas de difficultés grammaticales majeures. 

Abordant deux époques, celle de notre temps et celle de l’époque nazie, le texte exigeait 
des candidats une bonne connaissance des temps du présent et du passé, l’imparfait, le 
passé composé et le plus-que-parfait. Etait aussi exigée une bonne connaissance du 
vocabulaire allemand et de quelques tournures sémantiques permettant d’éviter des 
contresens ou pour parvenir à des stratégies de contournement efficaces. Le jury tient à 
signaler que l’absence du passé simple dans la traduction d’un article qui fait référence 
aux faits d’une époque éloignée est jugée comme un défaut majeur. Malheureusement, 
lorsqu’il était utilisé, ce passé simple se présentait parfois sous des formes incorrectes 
(confusion avec le participe passé).  

 
Au point de vue lexical, quelques mots et expressions ont posé des problèmes aux 

candidats : 
• Raumfahrtpionier (pionnier de la conquête de l’espace) devenait : 

« pionnier de la cabine de voyage », « pionnier de la conduite téléguidée » 
et même « inventeur de la machine à vapeur » (Wernher von Braun !). 

• Verdrängen (refouler, renier) devenait « forcer, anéantir, épuiser, 
réprimer, bouleverser ». 

• Verleugnen (renier, ignorer) devenait : « humilier, isoler, résigner, 
délaisser, piétiner, bafouer ».  

• Raketen entwickeln (développer des fusées) : « développer la botte de 
plastique marron de Hitler »… 

• Raketen produziern (produire des fusées) : « produire des raquettes 
pour Hitler »… 

• Vergeltungswaffe 2  =  excellente traduction par certains candidats : 
« arme de représailles n° 2 », « arme de riposte n° 2 ». 

• Konzerne : « les concernés » (!). 
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• Brotration mit Sägemehl gestreckt : vocabulaire très difficile, 
permettant aux meilleurs de gagner des points = coupée avec de la sciure 
(excellent !). 

• Sklavenarbeiter : « travailleurs esclavagisés ( !) ». 
• Ächten = proscrire. 
• Sich der Verantwortung entziehen = esquiver sa responsablilité. 
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TECHNIQUES DE GESTION, INFORMATIQUE ET DROIT 2008 
(épreuve n°299)

Epreuve conçue par CCIP

Voie technologique

NBRE
CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 525   9,42   3,41

         

VOIES PREPARATOIRES       

Technologique 525   9,42   3,41

             

         

ECOLES UTILISATRICES      

HEC 102   10,92   3,50

ESSEC 124   10,87   3,50

ESCP-EAP 125   10,74   3,60

EM Lyon 169   10,97   3,34

EDHEC 166   10,46   3,67

AUDENCIA Nantes 195   10,81   3,32

CERAM Sophia-Antipolis 317   9,28   3,35

ESC Grenoble (GEM) 237   10,22   3,54

ESC Lille 245   9,35   3,45

ESC Pau 265   8,54   3,24

ESC Rennes 426   9,05   3,26

IECS Strasbourg 171   8,81   3,25

INT Management 180   8,84   3,46

ISCID 4   8,63   3,30

         

Attention, à compter du concours 2009, l’épreuve est modifiée : l’épreuve de droit est 
rattachée à celle d’économie. 

84



1.1.  Le Droit  
 

Le sujet permettait aux candidats d’exploiter des connaissances abordées d’une part, 
en première année (les institutions politiques nationales et la responsabilité civile 
délictuelle) et d’autre part, en seconde année (les relations de travail dans l’entreprise). Il 
prenait appui sur des thèmes d’actualité, la réforme des institutions de la Vème 
République et l’exercice du droit de grève dans l’entreprise. 

Une majorité de candidats maîtrise les notions essentielles relatives à l’exercice du 
droit de grève, de même que les bases de la responsabilité civile délictuelle. En revanche, 
les institutions du pouvoir exécutif de la Vème République ne sont pas connues ou mal 
comprises. 

Il est à souligner qu’une minorité de candidats n’a traité que l’une des parties du 
sujet (4 % environ).  

Les difficultés d’expression écrite sont rémanentes dans les copies mais cette année, 
le problème concerne environ 30 % des candidats, ce qui est supérieur à l’habitude. 

 

 

Première partie 

Cette partie permettait au candidat de démontrer le principe de liberté contractuelle 
et d’étudier le thème des pourparlers précontractuels. Par ailleurs, il faisait appel à des 
connaissances basiques relatives à la définition de la grève et à l’exercice de ce droit 
inscrit dans la constitution. Globalement, cette question a été bien comprise et traitée par 
les candidats. 

 
Certains candidats ne lisent pas avec précision les questions posées, ou bien ne sont 

pas attentifs à la présentation des faits, ce qui conduit à des développements longs, sans 
lien avec le cas présenté ainsi qu’à des incohérences de raisonnement. 

 
La question n°1 précisait de manière expresse que l’action juridique à étudier était 

celle de J. Films contre M. Hugues. Or certains candidats traitent de recours éventuels de 
J. films contre son mandataire sans répondre à la question posée. 

 
Bon nombre de candidats ont argumenté l’absence de lien contractuel entre les 

parties et ont conclu leur travail en exposant la nécessité de mettre en œuvre des 
instruments juridiques tels que l’exception d’inexécution, l’exécution forcée, etc. 

 
Quelques candidats se sont interrogés sur la nature de l'obligation du prestataire : 

obligation de moyen ou de résultat, sur la stipulation pour autrui, sur le caractère vicié du 
consentement. 

 

La question 2 a été traitée de façon globalement satisfaisante, les connaissances relatives 
au droit de grève sont solides et bien appliquées à la situation d’entreprise proposée.  
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En revanche, des candidats ont du mal à adopter une position cohérente dans leur 
argumentation : les questions 3 et 4 sont traitées sans lien avec la question précédente. Il 
est à souligner que la majorité des candidats s’identifient à l’employeur et non au salarié. 

Enfin, dès lors que, dans l’entreprise, un accord relatif aux primes d’assiduité avait 
été négocié, il devenait une loi incontestable : les candidats affirment et n’argumentent 
pas. 

Il est surprenant de constater qu’ils choisissent de traiter le cas strictement de façon 
séquentielle.  

Les copies les plus faibles proposent des avis, des opinions non argumentées et sans 
intérêt juridique. 

Certains candidats utilisent une méthodologie de résolution du cas pratique assez 
déroutante et de peu d’intérêt. Ainsi par exemple ce candidat qui après avoir démontré 
avec pertinence que la grève était illicite, énonçait l’hypothèse suivante : « l’employeur 
découvre que le motif réel de la grève est d’assister à un match de rugby » puis appliquait 
cet élément au cas et écrivait : «  l’employeur sera en mesure de licencier les salariés ». 

Il est tout à fait recevable que les étudiants puissent considérer que les faits sont 
insuffisants pour travailler certaines pistes de réflexion, mais il est préférable de s’en tenir 
aux seuls faits de l’énoncé. 

Dans un  certain nombre de copies est commentée longuement l’absence de préavis 
de grève ou une hypothétique intention de nuire à l’entreprise de la part des grévistes. 
Dans d’autres encore sont énoncées des règles concernant le droit de grève dans la 
fonction publique, etc. 

Il faut encore recommander aux candidats de veiller à l’utilisation d’un lexique 
juridique précis. 

Deuxième partie 

Le sujet a pour thème et problématique la refonte des institutions de la Cinquième 
République, en particulier l’évolution du pouvoir exécutif français. 

 
Le sujet s’inscrit dans un thème d’actualité majeur, le projet de loi constitutionnelle 

est d’ailleurs actuellement en discussion au parlement. 
 
La question posée nécessite d’une part, des connaissances précises du droit des 

institutions politiques (les étudiants devaient rappeler les pouvoirs de l’exécutif français) et 
d’autre part, une bonne maîtrise méthodologique en matière d’exposé à construire à partir 
des connaissances et des éléments joints en annexes. 

 
Le libellé du sujet avait pour objectif de faciliter la structuration des idées des 

candidats. 

Une majorité de copies propose un traitement par un plan en deux parties mais, 
malheureusement, le niveau de connaissances est très faible. 
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La très grande majorité des candidats tient des propos tenant du « bavardage » 
(« car il est inutile de rappeler que le Président de la République n’est qu’un homme avant 
tout » ou « le pouvoir exécutif a la chance de compter parmi lui le Président de la 
République aux mille fonctions »), sans conduire aucune analyse ou une quelconque 
réflexion. 

 
Cette même majorité paraît préoccupée par une menace de guerre impliquant la 

France puisque dans les pouvoirs du Président de la République, celui cité le plus 
fréquemment est « le droit de déclencher la guerre » bien avant le fait que le chef de 
l’État soit le représentant de l’État français. 

 
De nombreux candidats considèrent que le projet de loi constitutionnelle est déjà 

adopté et la nouvelle loi entrée en application. 

Dans une minorité de copies on trouve exposée une excellente analyse de l’évolution 
de la fonction présidentielle et dans la très grande majorité on lit la recopie des éléments 
proposés en annexes. 

 

1.2 Techniques de gestion et informatique  

Premier dossier : analyse comptable 
 

Il était demandé aux candidats d’élaborer un diagnostic financier basé 
essentiellement sur la rentabilité d’une entreprise, afin de connaître ses possibilités 
d’autofinancement d’un investissement d’expansion. Ce dossier a dans l’ensemble été bien 
réussi et a permis aux candidats d’obtenir un nombre significatif de points. 
 

1) Décomposition du résultat d’exploitation en soldes intermédiaires de gestion. 

 La démarche est généralement connue mais de nombreuses erreurs ont été 
commises lors de la recherche des informations dans le compte de résultat : 

- calcul d’une marge commerciale en l’absence de toute activité commerciale ; 
      - du fait des erreurs commises, la valeur des soldes était souvent en totale 

incohérence avec les valeurs des éléments  du compte de résultat figurant dans le sujet ; 
 - confusion entre l’excédent brut d’exploitation et le résultat d’exploitation. 

 
 
2) Calcul de ratios et comparaison avec les ratios du secteur d’activité. 
 

L’analyse est souvent pertinente mais la comparaison se limite souvent à des 
évidences : « La valeur du ratio de l’entreprise est supérieure (ou inférieure) à celle du 
ratio du secteur ». 

 
Le commentaire a souvent été effectué en négligeant le contexte d’une entreprise 

s’interrogeant sur ses capacités d’autofinancement. 
 
Certains candidats n’ont parfois pas pris conscience de l’incohérence de la valeur 

obtenue pour certains ratios. Par exemple : Valeur ajoutée / Chiffre d’affaires > 1. 
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3) Définition et calcul d’une capacité d’autofinancement. 
 
Définition : 

Très peu de candidats ont été capables de définir la notion de CAF, se limitant le plus 
souvent à la description de son mode de calcul. 
     
  Calcul : 

 Ce calcul, effectué le plus souvent de façon mécanique, comportait de nombreuses 
erreurs démontrant ainsi les difficultés rencontrées par les candidats dans la maîtrise de la 
logique du raisonnement. Par exemple : à partir du résultat, les charges non décaissables 
étaient déduites au lieu d’être réintégrées. 

Deuxième dossier : Analyses commerciales et des coûts 
 

Ce dossier portait, dans un premier point, sur l’étude des caractéristiques essentielles 
du marché des fromages au lait de vache. Elle avait pour objet : 

– de justifier la stratégie des dirigeants de l’entreprise étudiée ; 
– de déterminer la tendance générale du marché en procédant à un ajustement 

linéaire ; 
– d’estimer les productions des deux années à venir. 

 
Ce dossier a présenté quelques difficultés de traitement aux candidats et il semble 

que la dimension stratégique ait été mal comprise. 
 
Le deuxième point portait sur le calcul du coût d’une nouvelle production de 

fromages au lait pasteurisé. 
 
De manière générale, ce dossier a été plutôt bien réussi et discriminant dans le 

classement des copies notamment parce que la première partie n’a pas été abordée. 

L’interprétation des résultats des études menées sur le marché du fromage est trop 
souvent conduite de manière peu satisfaisante. Les caractéristiques essentielles ne sont 
pas dégagées en regard de la stratégie proposée. 

 
Il faut rappeler qu’en ce qui concerne les ajustements linéaires, la technique de la 

méthode des moindres carrés est préconisée. Rappelons que les calculatrices étaient 
autorisées, elles possèdent en général les outils statistiques pour réaliser simplement et 
efficacement l’ajustement demandé. Souvent, il est fait appel à la « méthode de Mayer » 
ou « des points extrêmes » et ces solutions ont été acceptées bien que de moins bonne 
qualité. 

 
Les coûts de production et de revient relevaient de la méthode classique du coût 

complet par la méthode des centres d’analyse. Très souvent, si le calcul des coûts des 
unités d’œuvre était exact, l’imputation des charges indirectes à la production obtenue n’a 
pas été réalisée correctement. 
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Par ailleurs certaines confusions sont notées. Par exemple, le coût de revient a été 
ainsi défini relativement fréquemment : Coût de revient = Chiffre d’affaires – Coût de 
production. 

 
Il faut encore une fois recommander de présenter les calculs dans des tableaux qui 

présentent les coûts intermédiaires et les composants des coûts de production et de 
revient. Les démarches suivies manquent trop souvent de rigueur. 

Troisième dossier : comptabilité générale 
 

La plupart des candidats a traité ce dossier, en totalité ou en partie. La question D) 
n’a que faiblement été abordée. 

 
Les meilleures réponses concernent la paye (question C) et l’enregistrement de 

facture (question B). 
 

Par méconnaissance, des confusions dans l’utilisation du vocabulaire ont entraîné des 
approximations voire des erreurs de raisonnement. 

 
On peut citer comme exemple, des confusions :  

• entre prix d’achat et coût d’achat ; 
• entre emprunt remboursable par amortissements constants et emprunt 

remboursable par annuités constantes. ; 
• entre coût d’acquisition et net à payer ; 
• entre coût d’acquisition et base amortissable ; 
• entre durée de vie d’une immobilisation et durée d’utilisation ; 
• entre dépréciation et amortissement. 

 
Parfois, une lecture hâtive des questions posées a semble-t-il conduit à des réponses 

hors sujet, chronophages et totalement inutiles : en particulier des tableaux de calculs et 
des écritures de dotations aux amortissements non requis ; de même un défaut de lecture 
de la question D) a conduit de nombreux candidats à présenter un choix de financement 
d’investissement sur la durée d’utilisation prévue du bien, ce qui ne correspondait pas à la 
question posée et demandait un temps supérieur de travail.  

 
Il faut recommander aux candidats de veiller à bien maîtriser les modifications 

apportées au PCG et rendues obligatoires en 2005, en particulier dans le calcul des coûts 
d’acquisition d’immobilisations.  
 
 
 

Quatrième dossier : Informatique de gestion 
 
Ce dossier a été très souvent traité mais les difficultés présentées par le sujet n’ont 

pas toujours été maîtrisées. La combinaison d’éléments d’algorithmique avec les notions 
d’adresse absolue et relative n’a pas donné de réponses satisfaisantes et ce dossier a été 
peu discriminant. 
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Le sujet pour la première question, proposait une étude de conditionnelles et il 

suffisait d’imbriquer deux SI pour donner les trois solutions possibles. Pour cette question 
il fallait utiliser le langage fourni en annexe pour préciser quelles références étaient 
absolues et cette notion semble peu connue et maîtrisée. Il s’agit pourtant de bases en ce 
qui concerne l’utilisation d’un tableur. 

 
Les questions 2 et 3 étaient simples en apparence et tous les candidats y ont 

répondu sans prendre en compte la difficulté liée à l’absence de valeur dans une ligne qui 
peut poser problème et renvoyer une valeur d’erreur. Les points pour ces questions ont 
été attribués sans prendre en compte ce problème. 

 
La question 4 demandait de réaliser une moyenne pondérée. La forme de la question 

et son positionnement à la suite de questions simples sur Somme et Moyenne ont conduit 
nombre de candidat à réaliser une moyenne de moyennes sans la pondération demandée. 

2 Les résultats - Répartitions des notes globales 
La répartition des notes suit une loi normale classique avec quelques paliers à 7 – 8 - 

9, et 11 – 12. L’écart type est de 3,41 montrant une bonne discrimination du sujet. Les 
résultats médiocres en droit n’ont pas permis d’obtenir beaucoup de notes dans le haut de 
la fourchette mais les résultats restent tout à fait comparables aux autres années. 
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3 Observations de forme et conseils aux candidats 
 

 
Certains candidats présentent une introduction pour l’ensemble du sujet de 

techniques de gestion et informatique qui n’est pas demandée et donc source de perte de 
temps. 

 

Tout résultat doit être justifié par la présentation du calcul, de la formule utilisée, de 
la démarche suivie. 

 

Pour la partie gestion et sans doute plus encore en droit, la maîtrise de la langue 
française constitue l'un des atouts majeurs pour réussir dans cette épreuve. Les 
recommandations habituelles pour ce type d'épreuve sont rappelées : 

 
• organiser son temps afin de traiter l'ensemble du sujet ; 
 
• soigner la présentation des copies, en particulier écrire à l'encre ; 
 
• numéroter chaque partie sous la forme n° page/nombre de pages de la copie (y 

compris les annexes à rendre qui doivent être numérotées) ; 
 
• respecter la numérotation des questions ; 

 
• respecter les règles de présentation habituelle : une idée par paragraphe, des 

parties bien distinctes (plan apparent ou non) ;  
 

• en gestion, faire des tableaux de présentation des calculs et donner un titre à ceux-
ci. Commenter à part les parties correspondant à des calculs non explicites. 

 
 

Il faut recommander aux candidats une certaine sobriété dans les réponses et de se 
limiter aux commentaires demandés. De nombreux bavardages encombrent les copies et 
ne fournissent aucun d’élément d’explication. Ils prennent du temps et la plupart des 
copies qui sont tombées dans ce travers n’étaient pas complètes dans leurs réponses.  
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Deuxième partie :

2) Commentaire sur les épreuves orales

COEFFICIENTS  2008 

Option 
Scientifique

Option 
Economique 

Option 
Technologique

Option 
Littéraire 

  
Culture et Sciences Humaines 6 7 6 8
Entretien « face à face » 6 6 6 6
Langues vivantes 1 4 4 4 4
Langues vivantes 2 3 3 3 3
Mathématiques 9 7 8 7(*)
Aptitude logique  7(**)
Analyse économique et historique 9  
Economie 9 
Histoire, géographie et géopolitique 8  
Histoire ou géographie  8
  
   
 
(*) pour le programme B/L 
(**) pour les programmes A/L et LSH 
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ANALYSE ECONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIETES CONTEMPORAINES 
(option économique) 

 
 
On ne saurait trop rappeler que l’épreuve d’analyse économique et historique des sociétés 
contemporaines est destinée à évaluer l’aptitude des candidats à analyser des problèmes  
économiques et sociaux auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines.  
 
Ils doivent donc aborder les questions posées, non pas en s’appuyant sur le « sens » 
comme ils le font très souvent, mais avec un esprit scientifique, c'est-à-dire en s’appuyant 
sur des connaissances précises (références à des faits saillants), en puisant dans la « boîte 
à outil » des économistes et des historiques (recours à des modèles et plus généralement 
à des constructions logiques) et en faisant référence  aux études existantes sur le sujet 
(trop souvent les candidats donnent le sentiment qu’ils sont les premiers à s’intéresser au 
problème posé et qu’ils jettent un regard neuf sur la question, ils doivent bien comprendre 
que la connaissance économique et historique suit un processus d’accumulation et qu’ils 
doivent s’appuyer sur les travaux des économistes et des historiens).  
 
Malheureusement, trop peu de candidats sont conscients de l’importance des progrès 
réalisés par l’analyse économique et historique au cours des dernières décennies ; une 
large majorité peut se voir adresser cette critique : «  trop parmi eux persistent à 
considérer les écrits des économistes comme l’expression de conflits entre idéologies 
adverses – les libéraux ou monétaristes d’un côté, les keynésiens de l’autre (c’est nous qui 
ajoutons) -, sans en percevoir la nature constructive » (Edmond Malinvaud, Préface du 
Dictionnaire de l’Economie, Encyclopædia Universalis 2007). 
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APTITUDE LOGIQUE (options littéraires A/L et LSH) 
 

L’épreuve consiste en une vingtaine de minutes, à analyser un texte ancien ou 
moderne posant, explicitement ou implicitement, un problème logique. Ce texte avait été 
remis au candidat 45 minutes avant l’épreuve. La brève question numérique prévue en fin 
d’interrogation porte sur des questions élémentaires (pourcentages, proportionnalité, 
ordres de grandeur d’un résultat de calcul, croissance géométrique….). 

 
Les sujets proposés cette année étaient d’auteurs très divers, dans le temps, l’espace 

et leur thème de préoccupation. Ils allaient d’Aristote à Russell en passant par Laplace, 
Leibniz, Malthus, Borel, ainsi qu’à des commentateurs récents de ces auteurs. À titre 
d’exemple, Malthus énonçait et « justifiait » les croissances exponentielle ou linéaire de la 
population et de la nourriture, Emile Borel dissertait sur la valeur pratique du calcul des 
probabilités, voire par anticipation, sur le principe de précaution. 

 
Selon la norme, aucune connaissance scientifique ou mathématique dépassant le 

niveau du lycée n’était nécessaire pour étudier ces textes. Seule l’aptitude logique, y 
compris sous son aspect critique, était nécessaire.  

 
Sur les 18 candidats admissibles des options littéraires A/L et LSH, la note moyenne 

est de 12,44, l’écart-type est de 3,60 et l’étendue des notes va de 04 à 18. 
 
Certains candidats se sont contentés de lire le texte devant le jury, éventuellement 

en le paraphrasant presque ligne à ligne. D’autres candidats ont produit des exposés de 
très grande qualité (plan, articulation de l’argumentation, élocution), n’hésitant pas devant 
l’anachronisme apparent, en s’en justifiant, d’approuver ou de critiquer Malthus avec des 
idées ou des exemples modernes (la contraception, la démographie de l’Allemagne).  un 
exemple donné dans le texte, ils en opposent un d’un autre auteur, et comparent la 
logique des deux cas. 

 
Les mathématiques étant le champ d’application privilégié de la logique, le jury 

recommande aux futurs candidats de « rafraîchir » leurs souvenirs de lycée, par exemple 
par des actions de soutien scolaire. Les rudiments de logique, et en particulier le sens des 
termes les plus courants (raison, rationalité, preuve, argument, syllogisme, déduction, 
induction…) sont  naturellement nécessaires.  
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CULTURE ET SCIENCES HUMAINES (toutes options) 
 
 
 
 

Malgré nos recommandations réitérées dans les précédents rapports, force nous est 
de constater qu’un certain nombre de défauts majeurs perdurent chez les candidats : 
exposés trop brefs, plans souvent artificiels ou inexistants, expressions souvent 
maladroites ou fautives, manque de références précises permettant de penser que le 
candidat dispose d’une culture minimale. 

 
Trop de sujets sont encore incompris, soir par l’ignorance du sens des termes de 

l’énoncé – chimère (petit malheur qui contrarie l’homme), sympathie (relation d’amitié 
superficielle) – soit par contresens sur l’énoncé lui-même : « Une moitié de moi se moque 
de l’autre » a été traduit par : « une moitié de moi se moque d’autrui, l’autre le prend en 
pitié ». Seul : en mauvaise compagnie » a donné lieu à une inversion totale : le candidat a 
traité « la compagnie » et non par « la solitude ». Il serait bon que, dans un premier 
temps, avant d’en venir à des analyses plus complexes, les candidats examinent à la lettre 
les termes du sujet dans leurs emplois les plus usuels, et si possible leur étymologie. Un 
trop grand nombre de candidats n’a par ailleurs d’autres bagage que les références 
correspondant au thème de l’écrit. Hannah Arendt – Primo Levi – Les justes de Camus – 
La prise du pouvoir par Louis XIV – « Le verrou » de Fragonard – « Le voyageur devant 
une mer de nuages «  de Friedrich – servent pour à peu près n’importe quel sujet. 

 
Comme toujours, quelques excellent exposés révélant une culture personnelle, tant 

littéraire, que philosophique, historique, scientifique, artistique, ont fait la preuve  que 
L’exercice est à la porté des candidats, pour peu qu’ils aient préparé l’épreuve ; sur le 
même sujet, par exemple « Apollon », des notes extrêmes ont pu être attribuées (19 et 
02). 
 
 
Quelques sujets : 
 
« L’esprit humain et le faux sympathisent extrêmement » 
« Si l’on ôtait les chimères aux hommes, quel plaisir leur resterait-il ? » 
Le temple 
L’architecture 
Peut-on parler d’un droit au bonheur ? 
La résistance 
« Ecrire n’est pas décrire, peindre n’est pas dépeindre » 
Le droit est bien autre chose qu’une convention 
L’indicible 
La femme fatale 
« Car la vie est un songe un peu moins inconstant » 
L’œil 
« L’animal nous dit quelque chose de nous-même » 
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ENTRETIEN FACE A FACE (toutes options) 
 
1. La comparaison de déroulement des épreuves du concours de 2008 à celles de 2007 
apporte un élément essentiel : les candidats semblent avoir compris dans leur immense 
majorité, que l’épreuve n’est pas un affrontement entre deux candidats (le convaincant et 
le répondant) dans lequel il conviendrait de dominer et d’imposer son point de vue par 
tous les moyens ; faire preuve d’écoute est une qualité essentielle retenue par les 
examinateurs, réfuter une argumentation n’est pas synonyme d’interdiction de prendre la 
parole. 
 

Au plan formel, toutefois, l’attention excessive apportée à la gestuelle, aux manières 
et au dispositif scénique (« il a bien regardé l’autre candidat », « il lui a souri », « il a bien 
bougé les mains », « il a un bon débit »), reste présente mais en recul : les informations 
et conseils développés tant dans le cadre des journées de préparation (journée des 
proviseurs, journée des admissibles, bilan à destination des candidats) que des rapports 
de jurys ont manifestement porté leurs fruits.  

 
Un déplacement s’opère cependant de l’appréciation de la gestuelle communicative 

souvent formatée vers les qualités oratoires déconnectées de leurs contenus : une 
expression brillante et énergique ne porte pas toujours une analyse juste et pertinente. 
 
2. Les dérives formelles ayant été écartées, on assiste à une autre attitude, moins 
caricaturale, mais suffisamment récurrente pour être relevée : la recherche, à tout prix, 
d’un consensus. 
 

Pour beaucoup de candidats, le modèle réussi du dialogue est celui où les 
protagonistes négocient et parviennent à un accord consensuel. 

 
Il est clair que beaucoup de débats nourris permettent une progression de 

l’argumentation (très appréciée, à juste titre, par les examinateurs). 
 
Attention à éviter cependant le piège de consensus factices, mous, discutables, voire 

franchement inexacts. 
 
3. Un troisième ensemble de remarques porte sur le déficit sémantique constaté chez 
certains candidats. Ces candidats redéfinissent de façon erronée les termes du sujet pour 
bâtir leur argumentation. Bien souvent, c’est moins un manque de culture générale qu’une 
maîtrise incertaine de la langue qui est observée. 
 
4. Notons enfin que la structure dominante de la présentation en trois points n’est pas 
toujours pertinente et qu’il faut éviter un plan artificiel qui ne permet pas un réel 
questionnement. 
 
5. Pour finir, insistons sur la qualité générale des prestations des candidats : 
- des convaincants capables d’argumenter avec logique, finesse, clarté et conviction 
- des observateurs capables d’analyser la dynamique des interactions sans sombrer dans 
les pièges des faux semblants 
- et, enfin, des répondants (posture indiscutablement la plus difficile) capables très 
rapidement de construire une approche sur un sujet qui, soit s’oppose, soit complète 
l’argumentation du convaincant avec richesse et pertinence. 
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ECONOMIE (option technologique)
 
 
 
 

Cette année onze candidats ont été admissibles aux épreuves orales du concours 
d’entrée. Cela semble indiquer deux choses : la première, c’est la confirmation des progrès 
des classes préparatoires ; la seconde, c’est qu’un plus grand nombre de candidats s’est 
débarrassé de la « crainte révérentielle » qui tenait beaucoup de préparationnaires 
éloignés du concours HEC, par un sentiment peu justifié d’incapacités d’accéder à un tel 
niveau. 

 
Les notes attribuées aux candidats s’étagent entre 08/20 et 19/20. Il est à noter que 

six candidats sur 11 se situent entre 15 et 19/20. Seuls deux candidats n’obtiennent par la 
moyenne mais s’en approchent. 

 
Les questions, comme lors des sessions précédentes étaient en relation avec 

l’actualité économique des douze derniers mois .Elles étaient parfois posées explicitement 
sous forme d’un débat. Dans tous les cas, le candidat devait, d’un part se référer à 
l’actualité économique et, d’autre part, confronter ces faits à ses connaissances théoriques 
et historiques pour élaborer une synthèse structurée. Plus de la moitié des candidats a 
réussi à satisfaire aux exigences du jury. 

 
Ce qui a été reproché aux candidats qui n’Ont pu obtenir la moyenne, c’est, en 

premier lieu, la faiblesse de la structure de leur exposé : le plan manque de rigueur à la 
fois dans sa conception et dans son exécution ; le candidat évoque des idées et des 
concepts qui ont peu de liens entre eux et avec le sujet ; enfin, trop souvent, les notions 
utilisées manquent de précision et laissent l’impression d’une connaissance de base 
insuffisamment fondée. 

 
Si l’on devait suggérer quelques conseils de préparation de cette épreuve, il y aurait, 

en ce qui concerne le fond, la nécessité de posséder une base solide de connaissances 
fondamentales en économie ; il faut aussi une imprégnation de l’actualité, de toute 
l’actualité : ce n’est pas nécessairement que parce qu’un événement a essentiellement une 
connotation politique, voire éthique, que l’on peut ignorer les dimensions économiques 
qu’il ne manque pas d’avoir. 

 
En ce qui concerne la forme, il faut bien entendu, élaborer un plan et développer le 

plus rigoureusement possible. Il faut remarquer que la plupart des candidats y ont réussi. 
Il faut également avoir le souci de la définition des concepts utilisés dans l’exposé. Non 
qu’il faille le surcharger D’un dictionnaire aussi pesant qu’inintéressant. Il faut seulement 
que le candidat soit capable de produire une définition cohérente lors de la phase 
d’entretien qui suit l’exposé. 
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HISTOIRE GEOGRAPHIE ET GEOPOLITIQUE DU MONDE CONTEMPORAIN  
(option scientifique) 

Année après année, le jury est en droit d’espérer que l’esprit du programme actuel -qui a 
en partie renouvelé l’épreuve- est bien assimilé. Or, à l’aune des résultats et surtout des 
exposés initiaux, il semble bien que nous assistions trop souvent à un affaiblissement des 
notions fondamentales en histoire et géographie sans que les bases et le vocabulaire de la 
géopolitique ne compensent ce déficit. D’où des journées souvent marquées par des 
exposés prudents, politiquement corrects mais sans relief et sans approche critique.  
 
Pourtant, très souvent les questions posées comportent un point d’interrogation destiné à 
casser toute velléité de réciter une fiche bien apprise (par définition, nous savons que les 
candidats ont travaillé avec constance). Malheureusement, on ne voit pas trop la voie vers 
laquelle le candidat souhaite entrainer le jury : qu’il soit bien clair que ce n’est pas 
seulement la réponse factuelle qui est notée mais la construction du raisonnement et la 
solidité des arguments. Et même sur ce plan factuel,  les connaissances de base ont paru 
bien fragiles que ce soit la chronologie historique ou la localisation géographique. Or sans 
un minimum de précision dans ces deux domaines, les considérations géopolitiques sont 
condamnées à devenir des exemples flous, à la limite du truisme. Le jury avait bien 
précisé qu’il augmenterait le nombre de questions portant sur les thèmes militaires, 
culturels, religieux. Force est de constater que les candidats ont en général soigneusement 
évité d’entrer trop avant dans ces considérations. Le vocabulaire employé est resté 
imprécis. Quand le jury a projeté une carte qu’il s’agissait de remplir rapidement, il a 
constaté de curieuses erreurs et la plupart du temps l’impossibilité à dynamiser le croquis 
par quelques flèches ou par l’isolement de zones en relation avec le sujet. Pourtant, le jury 
n’a pas joué la surprise et les candidats savent qu’une carte géographique ou historique 
(l’Europe en 1914 et en 1939 ; l’Afrique colonisée…) très simple peut les attendre. Les 
repères spatiaux comme les fleuves doivent être immédiatement reconnus. Tout cela doit 
faire partie d’une préparation de base d’autant plus importante que la dimension 
géopolitique est désormais au programme. Point positif, et sans forcer le trait, on doit bien 
reconnaître que les candidats n’hésitent guère à placer le détroit de Malacca…  beaucoup 
plus à situer le Danube ou Clermont-Ferrand. La France et l’Europe ont peut-être un rôle 
plus modeste qu’autrefois mais ne font pas encore partie des sujets secondaires ! De 
même, le jury est resté prudent dans ses questions quand des sujets (ou certains aspects 
de ces sujets) de culture générale supposaient des repères chronologiques hors du XXè 
siècle. Nous savons que l’épreuve histoire-géographie-géopolitique est redoutée parce que 
très exigeante. Mais nous ne pouvons que redire qu’il s’agit d’un concours de très haut 
niveau, de matières destinées aussi à comprendre les enjeux du monde contemporain, et 
de notes qui peuvent être très élevées. Au bilan, nous ne voudrions pas paraître 
pessimistes : le concours de cette année a dégagé ceux qui maîtrisent les qualités 
nécessaires à la réussite étayées par un travail sans faille. Globalement, les exposés et les 
réponses prouvent l’excellent niveau des candidats ; malgré tout, le jury attend un peu 
plus d’attention sur les bases chronologiques, les localisations dynamiques et surtout la 
prise en considération des thèmes, du vocabulaire, des raisonnements de la dimension 
géopolitique. Sur ce dernier point, les questions d‘actualité sont trop peu et trop mal 
exploitées. Le bon candidat est celui qui tisse des liens entre géographie et histoire, passé 
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et présent, conflits et consensus, discours et réalité… L’épreuve de HGG n’est pas 
désincarnée : elle s’inscrit dans le temps et l’espace, avec des continuités et des ruptures, 
des évidences et des paradoxes. L’analyse critique doit s’y exercer de façon intelligente et 
volontaire. L’épreuve est certes ambitieuse mais elle est aussi une clé d’entrée vers le 
monde de la décision stratégique.  
 
 
 
  

Quelques exemples de sujets donnés cette année  
(ce n’est en rien un échantillon statistiquement représentatif) 

  
Les diasporas indiennes et chinoises 
Géopolitique de la Méditerranée orientale 
Le pétrole en Afrique : or noir ou malédiction ? 
Le brain drain africain, une calamité ? 
La traite est-elle responsable du sous-développement en Afrique ? 
L’affrontement Israël-Palestine : ses impacts géopolitiques hors du Moyen-Orient 
L’Inde, un pays fragile ? 
L’Europe dans le giron des Etats-Unis depuis 1945 
La question des minorités en Amérique latine 
Les hispaniques aux Etats-Unis : de la marge à l’intégration ?  
Les bases idéologiques de la reconstruction de la France en 1944/47 
Keynes et ses successeurs 
La puissance militaire russe après l’effondrement de l’URSS. 
Consommation et Trente Glorieuses 
Les grandes inventions du début du XXè siècle 
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MATHEMATIQUES (toutes filières sauf A/L et LSH) 
 

Les épreuves orales de mathématiques concernent les candidats admissibles dans les 
options scientifiques, économiques, technologiques et littéraire-B/L. Ces épreuves ont 
mobilisé 3 à 4 jurys par demi-journée sur chacune des 4 sessions de 4 jours. 
 

1. Procédure d'interrogation 
 
Le sujet proposé aux candidats comprend deux parties : 
 

• un exercice principal préparé pendant 30 minutes et portant sur l'une des trois 
parties suivantes du programme : algèbre, probabilités et analyse.  De plus, une 
question de cours en rapport avec le thème de l'exercice fait partie de l'exercice 
principal. 

• un exercice sans préparation portant sur une partie différente de celle de l'exercice 
principal, permettant de tester en temps réel les qualités de réactivité des candidats. 
Rappelons que dans tous les cas, chaque candidat est interrogé en probabilités, soit 
au titre de l'exercice principal (20 à 25 minutes), soit à celui de l'exercice sans 
préparation (5 à 10 minutes). 

 

2. Résultats statistiques  
 
Les notes moyennes obtenues dans les quatre options sont les suivantes : 
 

• option scientifique (481 candidats) : 10,68 (9,72 en 2007). 
• option économique (177 candidats) :10,71 (9,15 en 2007). 
• option technologique (11 candidats) : 13,36 (14,67 en 2007). 
• option B/L (7candidats) : 9,43 (7,50 en 2007 sur 10 candidats). 

 
Hormis l’option technologique pour laquelle on note une baisse légère de la moyenne, 

les trois autres options voient leurs performances respectives augmenter sensiblement par 
rapport à celles du concours 2007. Ce fait est particulièrement saillant pour l’option 
économique dont la note moyenne progresse de plus d’un point et demi. 

 
Les écarts-types, qui se situent autour de 3,5, confirment pour chaque option, une 

certaine homogénéité des diverses populations de candidats. 

3. Commentaires 

On observe, cette année, beaucoup de bons candidats, voire quelques candidats 
remarquables dans toutes les options. La tendance constatée ces dernières années d’un 
recul du niveau mathématique semble s’être retournée, sans que l’on puisse dire encore si 
ce phénomène est purement conjoncturel ou plus durable. 
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Bien que certains candidats, stressés ou fatigués, commettent des maladresses au 

tableau, le jury constate avec satisfaction que les recommandations énoncées dans les 
rapports de jurys des concours précédents, conjuguées au travail régulier et soutenu produit 
dans les classes préparatoires, commencent peut-être à porter leurs fruits. 

 
Les candidats font davantage preuve d’aisance dans leurs exposés, écrivent moins de 

phrases au tableau, maîtrisent mieux leur cours et sont plus imaginatifs, particulièrement 
dans l’exercice sans préparation où il n’est pas rare qu’ils proposent différentes « pistes » 
possibles. Ils font moins appel à des  « recettes » toutes faites, apprises par cœur pour 
argumenter leurs réponses. 

 
Ainsi, la question de cours ne leur pose pas de problèmes et les théorèmes et 

propriétés sont cités avec plus de rigueur. En analyse, on note des progrès dans la 
détermination de la nature d’une série ou d’une intégrale, et dans la conduite des calculs. Le 
calcul des probabilités fait manifestement l’objet d’un travail intense dans les classes 
préparatoires, ce qui se traduit par une connaissance accrue des convergences 
stochastiques du programme, la maîtrise de la définition d’un estimateur ou des propriétés 
d’une fonction de répartition d’une variable aléatoire à densité. 

 
Cette vision quelque peu « idyllique » ne doit pas masquer un certain nombre de 

points négatifs, même si ces faiblesses sont moins prononcées que dans un passé récent. 
Ainsi, beaucoup trop de candidats éprouvent des difficultés face à l’abstraction des sujets 
d’algèbre linéaire ou bilinéaire ; le chapitre sur les nombres complexes reste la bête noire 
des candidats, en particulier les exercices traitant des matrices à coefficients complexes. On 
peut également déplorer l’imprécision, voire l’absurdité, de certaines représentations 
graphiques (même très simples). La confusion fréquente entre condition nécessaire et 
condition suffisante reste toujours de mise, ainsi que les lacunes dans les « fondamentaux » 
de l’enseignement secondaire que les deux années de classes préparatoires ne parviennent 
pas à combler totalement.  
 
4. Recommandations aux futurs candidats 
 

Le jury attend du candidat un exposé essentiellement oral d’une dizaine de minutes 
des résultats obtenus pendant la préparation de son exercice principal, puis l’aide 
éventuellement à compléter les autres questions dans le temps restant qui précède 
l’exercice sans préparation. Il est donc inutile de tout écrire au tableau, notamment de 
s’attarder sur la résolution des questions faciles, et donner ainsi au jury l’impression 
désagréable de chercher à gagner du temps pour éviter d’aborder les questions plus 
délicates : une grande passivité peut être très pénalisante. 

 
Le jury apprécie particulièrement les exposés dans lesquels les candidats font preuve 

d’initiative et révèlent des qualités de précision, de concision. 
 
 
 

101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



 
 

LANGUES VIVANTES : ALLEMAND (toutes options) 
 

LV1 : 102 candidats présents sur 103 inscrits, note moyenne de 13,17 (à l’écrit, sur 103 
admissibles, la moyenne était de 13,48) ; nous constatons une légère baisse de la 
moyenne à l’oral par rapport à l’écrit, de près de 0,3 points. Par rapport à l’oral de 2007, 
de 13,26, nous constatons une très légère baisse. 
 
LV2 : 156 candidats présents, note moyenne de 12,92 (à l’écrit, sur 156 admissibles, la 
moyenne était de 12,90) ; nous constatons une cohérence parfaite entre la note moyenne 
à l’écrit et celle de la moyenne à l’oral. Au point de vue de la maîtrise de la langue, les 
candidats en LV2 se rapprochent, en moyenne, du niveau des candidats en LV1. Ce 
résultat conforte la politique de l’Ecole HEC qui consiste à mélanger les deux populations, 
LV1 et LV2, à l’issue du premier semestre de L3, dans les modules thématiques de langue. 
 
 
Définition de l’épreuve 
 

L’épreuve de première langue consiste, pour les candidats, à écouter par deux fois 
un texte enregistré d’une durée de 4 minutes environ lors d’une phase de préparation de 
20 minutes au total. Le candidat se présente ensuite pendant 15 minutes devant les deux 
examinateurs pour résumer, analyser et commenter le texte enregistré et pour répondre à 
des questions sur le texte et la civilisation allemande 

 
L’épreuve de deuxième langue consiste en une préparation d’un quart d’heure, puis 

en une interrogation d’un quart d’heure. Pour préparer l’entretien, le candidat dispose d’un 
texte écrit à résumer et à commenter. L’examinateur « unique » pose ensuite des 
questions sur le texte et la civilisation allemande. 
 
 Exemples types 

En première langue, les textes enregistrés provenaient de la presse allemande, Welt 
am Sonntag, Welt Online, Spiegel Online, FAZ, TAZ, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche 
Zeitung.de, Hamburger Abendblatt, Die Zeit, Augsburger Allgemeine, Der Westen.de, 
Stuttgarter Nachrichten. Ces textes traitent divers aspects sociaux-économiques, politiques 
et historiques, tels que les problèmes de l’emploi, la relations turco-allemandes, le 
rayonnement de Mme Merkel, l’exode des cerveaux, les « Bienveillantes » de Littellle, le 
souvenir de la Stasi, la coalition CDU-Verts à Hambourg, Karlsruhe, Wowereit à Berlin, la 
globalisation, la fuite des capitaux vers le Liechtenstein, la responsabilité des managers, le 
cas NOKIA, la surveillance électronique, l’énergie alternative, la pauvreté des enfants, le 
siège de la RFA à l’ONU, les jardins d’enfants, le succès de jeux de société allemands à 
l’exportation.  
 

En deuxième langue, les textes étaient également issus de la presse allemande, Welt 
am Sonntag, FAZ, Die Welt, Welt.online, FOCUS Online, Berliner Zeitung, Handelsblatt, 
Wirtschaftswoche, Kölner Stadtanzeiger,Manager Magazin, Rheinischer Merkur, Deutsche 
Welle, Der Tagesspiegel, Stuttgarter Zeitung, FR-online,  Süddeutsche Zeitung, 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), Augsburger-Allgemeine.de. Ils traitaient divers 
sujets de l’actualité allemande. 
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 Difficultés spécifiques 
 

La difficulté pour le candidat consiste à percevoir en un laps de temps relativement 
réduit les idées majeures du texte, les chiffres les plus importants et les arguments 
principaux développés par l’auteur. A la suite d’un bref chapeau d’introduction qui aborde 
le thème général du texte, le résumé succinct doit mettre en relief l’articulation des 
informations dans un ordre choisi par le candidat. Ici, le candidat doit montrer qu’il a 
compris les informations et qu’il est capable de relier les arguments entre eux par des 
formules adéquates (transitions). Il doit présenter la conclusion du texte et passer ensuite 
à un commentaire qui, en partant du texte, lui permet d’aborder des questions liées à la 
thématique et de faire connaître ainsi son opinion personnelle et ses connaissances sur la 
civilisation allemande.  

 
Au point de vu de la maîtrise de la langue, le jury constate, même chez des 

candidats qui obtiennent la moyenne de 13/20 dans l’épreuve orale d’allemand, des fautes 
au niveau de la présentation des chiffres. Par exemple, pour exprimer des dates, ils disent 
très souvent « in 2005 » au lieu de « im Jahre 2005 » ou « 2005 » sans préposition, ce 
qui est plus simple et parfaitement correct.  
 
TRAITEMENT DES SUJETS PAR LES CANDIDATS 
 

Dans leur majorité, les candidats comprennent le texte entendu ou lu et sont 
capables de le reconstituer de façon structurée et cohérente. Ils présentent en 
introduction le sujet principal du texte et annoncent brièvement un plan en deux ou trois 
parties. Ils ne passent pas trop de temps à expliquer l’articulation du plan pour ne pas 
perdre du temps pour l‘analyse et les commentaires. La prestation des candidats qui 
savent, lors du commentaire, relier les arguments du texte à leurs connaissances de la 
civilisation allemande - marque d’intérêt pour le monde germanique - est particulièrement 
valorisée par le jury. 

  
En revanche, le résumé du texte entendu ou lu ne doit pas se perdre dans trop de 

détails, ne sera pas présenté de façon chronologique ou énumérative. Paraphraser le texte 
d’origine ou en citer des extraits plus ou moins larges n’est pas indiqué. La priorité doit 
être donnée à la structuration et à l’articulation des principaux faits ou arguments 
aboutissant à un commentaire personnel qui exprime une opinion personnelle équilibrée, 
pesant le pour et le contre, et/ou qui insère les informations dans un contexte plus large. 
 

A l’issue de la présentation proposée par le candidat s’engage une brève discussion 
(les 5 à 7 dernières minutes) dans laquelle le jury peut chercher à approfondir une idée, à 
tester la compréhension d’un terme trouvé dans le texte ou utilisé par le candidat. Mais le 
jury peut interroger le candidat également sur sa connaissance personnelle du monde 
germanique acquise lors de voyages, de séjours voire de stages effectués dans les pays de 
langue allemande. 

 
Quant à la qualité de la langue, déterminante à bien des égards pour la réussite dans 

cette épreuve, la correction morphologique et syntaxique, grammaticale, ainsi que l’emploi 
d’un vocabulaire approprié, constituent les critères majeurs de l’évaluation. De nombreux 
candidats ne maîtrisent pas suffisamment les conjugaisons, ne déclinent pas correctement, 
abusent de barbarismes, ne savent pas construire correctement des phrases simples et 
n’emploient pas les prépositions indiquées. La présentation souffre aussi, dans de 
nombreux cas, de moyens lexicaux et idiomatiques permettant de relier les idées et 
arguments entre eux. 
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La gestion du temps de parole n’a pas posé de problèmes majeurs à la très grande 

majorité des candidats. 
 
RECOMMANDATIONS  
 

La maîtrise de la langue allemande et la compréhension du texte constituent le 
critère majeur pour l’évaluation de l’épreuve. Viennent ensuite le style employé et la 
richesse du vocabulaire, la capacité à structurer correctement  les idées et de les relier 
entre elles par des transitions et formules idiomatiques appropriées. Savoir élargir 
l’horizon, insérer la thématique abordée par le texte dans un contexte plus large, montrer 
ses connaissances de la civilisation allemande et parler de son expérience personnelle 
acquise lors de voyages ou de stages, cet ensemble d’aptitudes et d’expériences ne doit 
pas être négligé. 
 

La compréhension de textes enregistrés (1ère langue) ou écrits (2ème langue) doit 
figurer en tête des priorités des efforts de préparation des candidats. L’écoute (radio ou 
TV) et la lecture de la presse (journaux dont l’accès est désormais facilité par l’Internet) 
doivent être quotidiennes. Les textes abordent la plupart du temps les « grandes 
questions » de la politique, de la vie économique et sociale, de l’histoire. L’actualité des 
neuf derniers mois avant l’épreuve est privilégiée par les concepteurs de l’épreuve. 

 
Le travail de la langue (et de sa correction) est indispensable pour la réussite à 

l’épreuve. Le jury préfère une langue simple mais correcte à des tentatives ratées d’emploi 
de formulations compliquées, peu appropriées ou fleuries. 

 
Les techniques de présentation ne doivent pas être négligées. Savoir identifier 

rapidement le sujet du texte, classer les idées et arguments et savoir les articuler 
correctement, est essentiel. Le commentaire doit montrer que le candidat n’a pas 
seulement compris la teneur du texte mais sait aussi construire, sur cette base de 
compréhension, une opinion personnelle équilibrée qui montre l’éventail de ses 
connaissances sur la civilisation allemande. A cet égard, il est à noter que de nombreux 
candidats en LV2 (moins en LV1) manquent d’informations approfondies permettant de 
comprendre l’Allemagne actuelle (absence de repères en matière de culture et de 
civilisation). 

 
Afin d’améliorer ces connaissances, il convient d’étudier dans ses grandes lignes (!) : 
- l’histoire allemande, surtout les 19ème et 20ème siècles 
- le système de l’Etat allemand moderne et la politique actuelle 
- l’évolution actuelle de l’économie et de la société (grandes questions et défis) 
- la géographie (capitales, fleuves et montagnes, principaux sites économiques, 

les Länder etc.) 
- l’actualité culturelle (lire quelques romans récents dans la langue d’origine, avoir 

vu quelques films récents) 
 
Un séjour de longue durée, un stage d’un mois par exemple, s’avère la plupart du 

temps très efficace pour améliorer les automatismes linguistiques, le vocabulaire et la 
perception des différences interculturelles. 
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LANGUES VIVANTES : ANGLAIS (toutes options) 
 
 

LV1

La moyenne globale des notes des 516 candidats à l’oral est de 11,89, en hausse par 
rapport à 2007 (11.39), et en nette progression par rapport à 2005 (11.13). Les notes 
s’échelonnent de 02 à 20 sur 20 avec un écart type de 3,25. 

Les examinateurs constatent toujours qu’il y a beaucoup plus de très bons candidats 
cette année par rapport aux années passées. Pas moins de 68 candidats, soit presque 
10% de l’ensemble des candidats, ont obtenu 16 et plus - comparativement à 24 
candidats en 2006 - et se classent dans la catégorie "bilingue" ;  5 étudiants ont même 
obtenu la meilleure note de 20/20.  Qui plus est, le nombre de candidats faibles a 
diminué : seulement 48 candidats ont obtenu une note égale ou inférieure à 7 
comparativement aux 64 candidats de 2007. Ces chiffres prouvent encore une fois que la 
plupart des candidats sont bien préparés pour l’examen oral et que le nombre de  
candidats  faibles restent dans des proportions raisonnables (moins de 10% seulement). 

Comme chaque année, nous nous permettons de rappeler ci-dessous le déroulement 
des épreuves et d’expliquer ce que les examinateurs attendent des candidats. 
A titre d’exemple, voici dix des sujets représentatifs des enregistrements de cette année : 

- Alcohol 
- Alaska Polar Bear 
- Black History Month 
- Climate Change  
- Facebook Backlash 
- Fair Trade Coffee 
- Future of Business 
- Green Taxes 
- McCain Paradox 
- Sarkozy Visits Britain 

Le candidat écoute l’enregistrement deux fois avec une courte pause entre les deux 
écoutes. Le candidat ne contrôle pas l’enregistrement et ne peut donc en aucune manière 
revenir en arrière pour réentendre une section mal comprise. Nous essayons de trouver un 
équilibre entre les sources britanniques et américaines, mais des sujets sur l’Irlande, sur 
l’Australie ou sur l’Inde sont également possibles. Sont rejetés systématiquement les 
sujets qui pourraient offenser les candidats (par exemple des sujets portant sur la religion) 
ainsi que des enregistrements contenant des accents difficiles à comprendre. Il est 
impératif que les candidats soient préparés à reconnaître la plus large gamme d’accents 
possibles. 
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Bien que l’épreuve orale soit divisée en trois parties (exposé, commentaire et dialogue 
avec les examinateurs), le candidat ne reçoit qu’une seule note globale. Les examinateurs 
veulent s’assurer tout d’abord que le candidat a bien compris le document sonore et qu’il 
est capable de restituer ce qu’il a compris de façon structurée et cohérente. 

Il est très important de souligner que les examinateurs souhaitent consacrer 
approximativement la moitié de l’examen oral à poser des questions au candidat et à 
instaurer un dialogue avec lui. Ceci veut dire que la présentation du candidat ne doit pas 
dépasser 5 à 6 minutes et que la partie commentaire ne doit pas pâtir de la longueur 
excessive du compte-rendu. Il ne faut pas s’éterniser sur le résumé et il faut accorder au 
moins un temps égal au commentaire. C'est en effet dans le commentaire que les 
candidats donnent en général la mesure de leurs connaissances linguistiques, en 
particulier leurs capacités pour l'expression spontanée, révélant leur culture et leur 
originalité. Les candidats doivent surtout comprendre que s’ils sont interrompus par les 
examinateurs qui souhaitent ouvrir le dialogue, ceci ne nuit pas à la note globale.  Il n’est 
donc pas nécessaire de terminer sa présentation pour obtenir une excellente note.  

Il faut également mettre en garde les candidats contre les effets de la lecture des 
notes écrites au cours de la préparation. Le conseil est de consulter ses notes de temps en 
temps mais de ne pas les lire : il est plus important de parler au jury que de s’adresser à 
ses papiers afin de garder à l'anglais son rythme naturel et son intonation.  

LV2

La moyenne pour les 187 candidats à l’oral est de 12,93 par rapport à 12,68 en 2007 
et seulement 11,63 en 2003, ce qui montre que la tendance déjà constatée depuis 
plusieurs années continue. Les notes s’échelonnent de 06 à 20 avec un écart type de 2,95. 
Cette année pas moins de 28 candidats ont obtenu une note égale ou supérieure à 16, 
c’est à dire deux fois plus que l’année dernière. En revanche, 8 candidats, par rapport à 
seulement 7 candidats l’année dernière, ont obtenu une note inférieure ou égale à 7. On 
peut donc constater que la tendance d’un bon niveau en LV2 se confirme et qu’il existe de 
moins en moins d’écart de niveau par rapport aux candidats qui présente l’anglais en tant 
que LV1. 
 
Voici quelques exemples de textes employés dans les épreuves : 
 
-“If growing up is really hard to do ...”, The Daily Telegraph, June 14, 2008  
( about life coaching). 
- “Rupert Cornwell : Out of America”, The Independent, June 15, 2008 (about  
the effect of the soaring price of oil on the car industry). 
- “Legal Drugs Kill Far More Than Illegal, Florida Says”, The New York  
Times, June 14, 2008. 
- “McCain courting Clinton loyalists”, The Boston Globe , June 14, 2008. 
- “The story of modern corporate Britain”, The Guardian, June 13, 2008 (about  
the tanker drivers' strike). 
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LANGUES VIVANTES : ESPAGNOL (toutes options) 

Première langue 
 
 
 

Les 37 candidats interrogés, un nombre supérieur à celui de l’année dernière (31), 
ont obtenu des notes allant de 07 à 20, avec une moyenne de 14,59, en hausse par 
rapport à celle de l’an dernier (13,94) grâce à la présence d’excellents candidats 
hispanophones (Espagne / Bolivie) et francophones notés de 18 à 20. Les notes sont ainsi 
réparties : 

7  3 < 10   -  10  16 < 15   -   15  9 < 18   -   18  8 > 20 
 

Le candidat à l’épreuve orale de LV1 dispose de 20 minutes pour écouter deux fois 
de suite un texte enregistré, qui n’excède pas 5 minutes, et préparer son intervention. Il 
se présente ensuite devant un jury composé de deux examinateurs auxquels il doit 
présenter les idées essentielles du texte écouté, puis effectuer un commentaire personnel. 
La durée totale de l’interrogation est de 15 minutes et il est indispensable que le candidat 
réserve au moins 5 minutes afin que le jury puisse dialoguer avec lui. L’entretien permet 
alors aux examinateurs de s’assurer de la bonne compréhension du texte, de demander 
des précisions sur tel aspect peu clair de l’exposé, d’apprécier le niveau de connaissances 
du candidat. 

 
Soulignons un défaut quelquefois constaté : certains candidats se livrent à un très 

bref aperçu du texte puis, dans leur commentaire, à un exposé trop long de 
développements hors sujet qui ne permettent pas d’apprécier leurs qualités de 
compréhension et d’analyse du sujet abordé. La synthèse du texte est indispensable, 
précède le commentaire qui, loin de s’y substituer, découle des idées essentielles 
exprimées dans l’article enregistré. Ne rien trouver à dire sur le texte ou dévier 
maladroitement vers un autre thème plus ou moins en rapport avec celui-ci, est le plus sûr 
moyen de se faire sanctionner. 
 
Les articles sélectionnés étaient tirés de la presse espagnole et hispano-américaine et 
portaient sur des sujets d’une grande diversité : 
• La situation politique de l’Espagne : Capeando el temporal – El mensaje navideño de 

Juan Carlos (Cambio 16) ; El bipartidismo en España (El Comercio) ; Fortalecer la 
acción exterior (El País). 

• L’immigration : Ser migrante (La Jornada) ; Huellas de ayer y mañana (La Insignia) ; 
Mestizos siempre (La Jornada) ; Un cierto tufo xenófobo (Cambio 16). 

• L’identité latino-américaine : De identidades ajenas (La Jornada). 
• Les relations entre les Etats-Unis et l’Amérique latine : El subcontinente olvidado (La 

Nación). 
• Le secteur agricole : La agricultura y los subsidios (El Comercio). 
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• Le secteur des hidrocarbures au Mexique : México afronta la reforma energética ante 
el fin de sus reservas (El País). 

• Le conflit colombien et ses implications régionales : Un conflico regional (Página 12). 
• La nouvelle présidence en Argentine : Cristina Fernández de Kirchner coge el timón 

(Cambio 16). 
• Les difficultés du président en Bolivie : Evo, de examen en examen (Cambio 16). 
• La situation politique de Cuba : El dudoso legado de Fidel (La Nación). 
 

Au niveau de la langue, une prononciation soignée et une accentuation juste, la 
connaissance des conjugaisons espagnoles, la maîtrise des structures grammaticales, la 
richesse du lexique, la variété des formulations, telles sont les attentes du jury. On ne 
saurait trop insister sur la nécessité d’une expression correcte, bannissant les phrases 
inachevées et, plus gravement : 
les barbarismes : muestrar pour mostrar, resolvar au lieu de resolver, establizar pour 
estabilizar, enriquezado au lieu de enriquecido, desconfianza pour desconfía ; 
les confusions entre ser et estar : ser de acuerdo pour estar de acuerdo, está ministro au 
lieu de es ministro, las fronteras están importantes pour son importantes, ser en equilibrio 
pour estar en equilibrio, son en la Casa Blanca au lieu de están en la Casa Blanca ; 
mais aussi entre ser/estar et haber : sigue siendo gente pour sigue habiendo gente, está 
olvidado au lieu de ha olvidado ; 
l’absence de subjonctif : es importante que constituye au lieu de constituya, es necesario 
que resuelve au lieu de resuelva, como si había au lieu de hubiera ; 
les erreurs d’apocope : el primero ejemplo pour el primer ejemplo, la primer parte pour la 
primera parte ou la tercer región au lieu de la tercera región ; 
les confusions de genre : los mentes au lieu de las mentes, los solicitudes pour las 
solicitudes, la valor pour el valor, las horrores au lieu de los horrores. 
 

Quant au vocabulaire, il est parfois fantaisiste et l’on détecte de nombreuses 
confusions entre largo et amplio, dulce et suave, dar et dejar, realizar et darse cuenta, 
ainsi que de nombreux barbarismes tels que estopar pour parar, cercado pour cerrado, 
minoridad au lieu de minoría, la lingua pour la lengua, los factos pour los hechos, los 
intentados pour los atentados, europeano pour europeo, ou encore Columbia au lieu de 
Colombia ! 

 
Enfin, la présence du candidat et ses capacités à communiquer sont également 

évaluées et contribuent considérablement à la qualité de son exposé. Il convient donc de 
parler clairement, d’adopter un bon rythme de parole, d’éviter les pauses trop longues et 
de regarder les membres du jury qui apprécient les candidats dont le ton est convaincu, 
enthousiaste, révélant l’intérêt porté au sujet abordé et aux réalités hispaniques actuelles. 

 
En conclusion, comme en témoigne la moyenne de l’épreuve, le jury a eu la joie 

d’entendre de remarquables exposés au cours desquels le texte était correctement 
présenté, les idées essentielles finement analysées, l’intérêt de l’enregistrement clairement 
perçu, le tout agrémenté de remarques judicieuses démontrant une excellente 
préparation, de sérieuses connaissances et une bonne aptitude à la communication. 
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Deuxième langue 
 

Le nombre de candidats admissibles s’est élevé cette année à 322 et nous avons 
interrogé 319 d’entre eux. L’augmentation est très significative puisqu’ils étaient 259 l’an 
dernier. La moyenne s’établit à 13,63, ce qui représente, en dépit du nombre accru de 
candidats, une hausse par rapport à celle de 2007 (13,30). Les notes attribuées, qui 
s’échelonnent de 07 à 20, se répartissent ainsi : 

7  32 < 10   -  10  158 < 15   -   15  101 < 18   -   18  28 > 20 
 

Les candidats disposent de 15 minutes de préparation ; l’interrogation dure 
également 15 minutes. L’épreuve repose sur la présentation des idées essentielles qui se 
dégagent d’un texte de presse, nécessairement suivie d’un développement, à l’initiative du 
candidat, d’un ou de plusieurs thèmes évoqués par le texte. Elle se termine par un 
entretien avec l’examinateur. 

 
Dans l’ensemble, les candidats ont abordé l’épreuve avec sérieux et ne se sont 

soustraits à aucune des parties qu’elle comporte. Cependant, malgré les indications 
données aux candidats concernant la gestion de leur temps, nombreux sont encore ceux 
qui ne savent pas profiter des minutes imparties, certains limitant même leur intervention 
à 4 ou 5 minutes. L’examinateur prend alors le relais et relance le candidat qui n’est plus 
maître de son exposé et qui doit improviser, cherchant ses mots et son inspiration, alors 
que l’on attendait de lui qu’il présente pendant les 7 à 10 premières minutes de 
l’interrogation ses propres idées, de façon construite et cohérente.  

 
Autre défaut parfois constaté, la lecture des notes prises lors de la préparation, sur 

un ton monocorde et sans effort de communication, nuit considérablement à la qualité de 
la prestation. Il ne faut pas oublier que l’examinateur cherche à mesurer l’intérêt du 
candidat, sa capacité à défendre son point de vue et à donner des explications pertinentes 
et convaincantes, son aptitude à bien communiquer. 

 
Les articles de presse sélectionnés par les examinateurs étaient tirés de journaux et 

de revues espagnols : El País, El Mundo, La Vanguardia, Estrella Digital, Cambio 16 ; et 
hispano-américains : Clarín, La Jornada, El Tiempo, Página 12, El Comercio, El Espectador, 
La Nación, El Universal, La Insignia, ou encore Latinoamérica al día, revue éditée à Paris. 

 
Les thèmes abordés, tous d’actualité et d’une extrême variété, portaient sur la 

situation sociale, économique, politique ou culturelle des pays hispanophones. Notons à ce 
propos que les textes proposés font parfois allusion à de grands événements historiques. 
Les examinateurs n’exigent pas de la part des candidats une connaissance exhaustive en 
ce domaine, mais une totale ignorance de certains faits constitue cependant un handicap. 
Ainsi, la Reconquête, les Rois Catholiques, la découverte et la conquête de l’Amérique, la 
guerre civile (1936-1939), Franco, Felipe González, pour ne citer que quelques exemples, 
sont des noms et des événements qu’un candidat se doit de connaître et de bien situer 
dans le temps. On évitera, par conséquent, de dire que la transition espagnole a eu lieu 
dans les années 50, que le président Allende a été le successeur de Pinochet ou que 
Castro est mort depuis dix ans ! De la même façon, la situation géographique des 
continents et des pays hispano-américains doit être connue et non pas attribuée au 
hasard. 
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Au niveau de la langue, rappelons que les examinateurs sont tout d’abord sensibles à 

la prononciation, et surtout à l’intonation du candidat. Il convient, notamment, de faire 
attention aux déplacements d’accents s’agissant de la democracia, la memoria, la miseria, 
la estrategia, ou el petroleo. 

 
Quant à la forme, il est indispensable, répétons-le, de maîtriser parfaitement la 

conjugaison espagnole. Les quelques exemples qui suivent montrent que le système 
verbal demeure la principale difficulté pour la majorité des candidats : 

• absence de diphtongaison: volve pour vuelve, pensa pour piensa, reforzan pour 
refuerzan, defenden pour defienden ;  

• présence d’une diphtongue au passé simple : se niegó pour se negó, resuelvió 
pour resolvió, encuentraron pour encontraron ;  

• et autres barbarismes verbaux : habemos pour hemos, dicemos pour decimos, 
reducemos pour reducimos, atribuó pour atribuyó, etc. 

Ajoutons à ce rapide inventaire, et sans prétendre à l’exhaustivité, les erreurs dans 
l’emploi des modes, de la concordance des temps, des prépositions, du genre et du pluriel 
des substantifs et des adjectifs, ainsi que les confusions entre muy et mucho, haber et 
tener, ser et estar, l’oubli de la préposition a devant le complément d’objet animé ou de 
hace dans l’expression de la durée. 

 
En ce qui concerne le lexique, on observe une tendance à la dérivation fantaisiste de 

termes pourtant usuels en espagnol : mayoridad pour mayoría, minoridad pour minoría, 
dexteridad pour destreza. Des carences lexicales se font également jour : frisar con pour 
rondar, serioso au lieu de serio, inegal au lieu de desigual, aviso pour opinión, senso pour 
sentido, atirar au lieu de atraer, inmancablemente pour inevitablemente, en sont quelques 
exemples. De plus, soulignons les confusions, déjà citées dans des rapports antérieurs, 
entre pedir et preguntar, creer et crear, tener et detener, aprender et enseñar, el éxito et 
el suceso, la cultura et el cultivo. 

 
En conclusion, et la moyenne de l’épreuve le confirme, les bons et les excellents 

candidats ont été très nombreux, témoignant d’une bonne préparation. Les meilleurs 
d’entre eux ont fait de remarquables exposés, montrant de la vivacité d’esprit, sachant 
discerner l’essentiel, faisant preuve d’ouverture et d’esprit critique, s’exprimant dans une 
langue fluide, correcte, voire riche et élégante. D’autres, moins armés linguistiquement, 
ont su se battre, mettre à profit de solides connaissances culturelles, montrer leur intérêt 
pour la civilisation et l’actualité politique, économique et culturelle des pays de langue 
espagnole. Nous nous en réjouissons et souhaitons aux futurs candidats les mêmes 
chances de réussite. 
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LANGUES VIVANTES : ITALIEN (toutes options) 
 
 
 
 
 
Première langue 
 
8 candidats ont passé l’épreuve. 
 
Excellente épreuve : notes de 15 à 20 (4 notes = à 20). 
 
Candidats originaux, brillants et cultivés. 
 
 
 
 
 
Deuxième langue 
 
 

18 candidats de classes préparatoires  ont passé l’épreuve. 
 
Les notes s’échelonnent de 11.5 à 20/20. 
 
Le jury constate cette année un plus grand nombre de notes « moyennes » (entre 

11.5 et 13) dues la plupart du temps à une langue émaillée de fautes d’accentuation ou de 
grammaire élémentaire. 

 
Dans l’ensemble, les textes proposés sont compris et l’épreuve se déroule selon le 

schéma désormais connu : dans un premier temps, un compte rendu ou mieux une 
analyse du texte présenté et dans un deuxième temps, un commentaire personnel qui 
permet au candidat de s’exprimer librement et non de plaquer une question de cours 
préalablement apprise. 

 
Les questions posées ensuite tendent à préciser quelques termes ou points du 

développement et doivent concourir à rendre au candidat sa spontanéité. 
 
Bonne épreuve dans l’ensemble. 
 
Félicitations aux quelques candidats particulièrement brillants. 
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LATIN 

Déroulement de l’épreuve 

Le candidat dispose d’une préparation de 40 minutes en LV1 et de 30 minutes en 
LV2 (voir livret). La présentation devant le jury dure 30 minutes. L’épreuve consiste en 
une courte introduction du texte suivie d’une lecture, d’une traduction et de quelques 
points de commentaire. Cette présentation est suivie d’un entretien d’une quinzaine de 
minutes avec le jury. Les examinateurs invitent le candidat à expliquer ou corriger certains 
points de sa traduction (lexique, syntaxe, grammaire) ou de son commentaire (auteur, 
genre littéraire, contexte historique). Seules les réponses définitives des candidats lors de 
la discussion sont retenues pour l’évaluation finale. 

 
Le jury insiste sur la nécessité de proposer une traduction intelligible, dans un 

français correct. Mais ce souci de clarté ne doit pas se faire au détriment de la précision. 
Une traduction littérale doit faire ressortir les principales articulations du texte et résoudre 
les problèmes syntaxiques. Les candidats qui ne comprennent pas un membre de phrase 
sont invités à poursuivre leur traduction et à revenir, au cours de l’entretien, sur les 
difficultés rencontrées. 

 
Le commentaire du texte suppose une connaissance générale de la civilisation 

romaine et de la littérature latine. Le jury conseille donc aux futurs candidats de s’informer 
notamment sur les pratiques de l’écrit dans l’Antiquité et de lire les grandes œuvres du 
domaine latin. La consultation d’une histoire littéraire peut s’avérer très utile (J. Bayet, 
Littérature latine, Paris, Armand Colin, 1962 ; H. Zehnacker et J.-C. Fredouille, Littérature 
latine, Paris, PUF, 1993 ; R. Martin et J. Gaillard, Les genres littéraires à Rome, Paris, 
Nathan, 1990, etc.). 

 
 
 
Résultats obtenus 

Cette année, les examinateurs ont entendu 6 candidats à l’oral de latin (2 LV1 et 4 
LV2). En LV1, les deux candidates ont obtenu l’excellente note de 19 sur 20. En LV2, les 
notes s’échelonnent entre 11 et 17 sur 20, avec une moyenne de 13,75. Les candidats 
admissibles ont donc réalisé de bons oraux dans l’ensemble et le jury a particulièrement 
apprécié la rigueur de l’analyse grammaticale et la culture générale des candidats qui 
dépassait largement le champ de la littérature latine. Nous rappelons que l’exercice de 
traduction, à l’écrit comme à l’oral, exige une pratique régulière du latin tout au long de 
l’année (versions, lectures cursives, apprentissage du vocabulaire et des procédés 
syntaxiques, etc.). 
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Sujets proposés 

En LV1 
- Trébonius, Épître à Cicéron, dans Cicéron, Lettres Familières, 12, 16, 1 :  
 de « Athenas veni… » à « …quoque diligamus ». 
- Pline le Jeune, Épître 8, 17 à Macrinus :  

de « Hic assiduae tempestates… » à « … aucta luctibus damna ». 
 
En LV2 

- Augustin, Confessions, 2, 4 :  
 de « Ego furtum facere uolui… » à « ... in imo abyssi ». 
- Phèdre, Fables, 1, 6 en entier. 
- Cicéron, De suppliciis, 93-94 : 
 de « Cum praetor quaereretur… » à « …complent ». 
- Cicéron, Lettres à Atticus, 1, 4, 3 :  
 de « quod ad me de Hermathena… » à « …prata contemno ». 
 

 
Exemples 

LV1 
Trébonius donne à Cicéron des nouvelles de son fils qui se trouve à Athènes 

 
Athenas veni (…) atque ibi, quod maxime optabam, vidi filium tuum deditum optimis 
studiis summaque modestiae fama. Qua ex re quantam voluptatem ceperim, scire potes 
etiam me tacente. Non enim nescis, quanti te faciam et quam pro nostro veterrimo 
verissimoque amore omnibus tuis etiam minimis commodis, non modo tanto bono 
gaudeam. Noli putare, mi Cicero, me hoc auribus tuis dare; nihil adulescente tuo atque 
adeo nostro (…) aut amabilius omnibus iis, qui Athenis sunt, est aut studiosius earum 
artium, quas tu maxime amas, hoc est optimarum. Itaque tibi, quod vere facere possum, 
libenter quoque gratulor nec minus etiam nobis, quod eum, quem necesse erat diligere, 
qualiscumque esset, talem habemus, ut libenter quoque diligamus. 
 

Cicéron, Lettres familières, 12, 16, 1  
 

LV2 
le vol de poires 

 
Ego furtum facere uolui et feci nulla compulsus egestate nisi penuria et fastidio iustitiae et 
sagina iniquitatis. Nam id furatus sum, quod mihi abundabat et multo melius, nec ea re 
volebam frui, quam furto appetebam, sed ipso furto et peccato. Arbor erat pirus in vicinia 
nostrae vineae pomis onusta nec forma nec sapore illecebrosis. Ad hanc excutiendam 
atque asportandam nequissimi adulescentuli perreximus nocte intempesta, quousque 
ludum de pestilentiae more in areis produxeramus, et abstulimus inde onera ingentia non 
ad nostras epulas, sed vel proicienda porcis, etiamsi aliquid inde comedimus (…). Ecce cor 
meum, Deus, ecce cor meum, quod miseratus es in imo abyssi. 
 

Augustin, Confessions, 2, 4 
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LANGUES VIVANTES 1 : PORTUGAIS 
 
 

Les deux candidates admissibles avec le portugais Langue 1 ont reçu respectivement 
les notes de 20/20 et de 19/20, c’est dire l’excellence de leur niveau et la qualité de leur 
préparation.  
 
 Les textes proposés à la discussion étaient tirés de l’œuvre du journaliste, 
chroniqueur et écrivain brésilien Daniel Piza. Portant sur des problématiques très 
contemporaines (textes publiés en 2008), leur spectre était bien plus large et touchait 
différents aspects de la culture brésilienne tout en demandant un dialogue 
pluridisciplinaire et interculturel. 
 
 Le premier texte s’inscrivait dans une optique historique. Au moment où le Brésil et 
le Portugal célèbrent l’arrivée de la famille royale portugaise au Brésil en 1807, donc le 
transfert outre-Atlantique du centre dirigeant d’un empire secoué par les guerres 
napoléoniennes et l’émergence du Brésil en tant que nation, le journaliste discutait les 
notions de fondation, d’événement, de « lieux de mémoire » et d’histoire. Il en venait ainsi 
à interroger l’idée d’identité brésilienne en égratignant au passage l’expression 
« Brésil, pays du futur ». 
 
 La candidate a introduit intelligemment son commentaire et s’est exprimée dans une 
langue (portugais du Brésil) irréprochable tant par son accent que par sa fluidité et sa 
richesse. Elle a bien exposé les axes de l’analyse et a structuré sa présentation autour 
d’éléments centraux tout en développant des points qui dépassaient le seul réseau 
brésilien. Elle a discuté des éléments (mémoire et oubli ; moment fondateur ; écriture de 
l’histoire ; complexe brésilien) et lancé un débat autour du problème de l’enseignement et 
de l’éducation. Elle a fait montre d’une excellente connaissance de la culture brésilienne et 
sa présentation révélait assurance et maîtrise. 
 
 Le second texte portait sur l’idée de culture et plus précisément sur les relations 
complexes entre économie et culture. La candidate s’est exprimée de manière tout aussi 
irréprochable dans une langue portugaise, norme brésilienne. Son débit était simplement 
un peu plus heurté, signe de l’émotion. Elle a également  su dégager les axes majeurs de 
la discussion avec intelligence et vivacité : la notion de culture, la démocratisation des 
loisirs, les ambivalences entre culture et culture populaire dont la richesse, au Brésil, n’est 
pas toujours reconnue à sa juste valeur. Elle a ainsi donné des exemples propres à affiner 
son commentaire. Elle a répondu à des questions touchant un débat plus large sur le 
financement de la culture. 
 

Devant ces deux prestations, le jury ne pouvait être que pleinement satisfait. 
Présenter un concours avec une langue dite « rare » peut s’avérer très payant quand on 
se donne la peine et les moyens de l’investissement. 
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