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Épnnuvn tn pnÉeourssrnurrÉ
(Questionnaires à cboix multiple)

DunÉt: t  heure 30 - Coeff icient: 6

t.2637

Français

Culture générale

Mathématiques

16 questions
25 questions
12 questions

53 questions

N.B. - I'usage de co.lculcttes élcctronùques et de tabtes d.e logaritltmes est strictement interd'it

SQuelques exemples d'e questions

1. FRANçAIS

Cette æuvre de Victor Huco, qui pourrait s'intitulet Les mémoires d'une ôme, rettace

I'itinéraire moral et spirituel du poète pendant un quart de siècle, de 1830 environ à 1855'

La mort de sa fille Léopoldine àomine le livre qui établit un dialogue pathétique entre le présent

et le passé.

Quel en est le titre ?

1. Les chants du créPuscule.
2. Les châtiments.
3. Les contemPlations.
4. La légende des siècles.

o Acétique se dit :

1� d'un acide.
2. d'une personne qui mène une vie austère'

3. de la présence d'un liquide dans le péritoine'

4. d'un hydrocarbure gazeux.
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2. CULTURE GÉNÉRALE

o Chargée de la mise en æuvre de la
institution aêté créée en 1953. Il s'agit

l. du cadastre.
2. de la SAFER.
3. de la DA'IAR.
4. de I'INRA.

française d'aménagement du territoire, cette

o Le chiffre d'affaires d'une entreprise désigne :

l. Le montant de ce qu'elle vend.
2. Le montant de ce qu'elle produit.
3. Le montant de ce qu'elle consomme.
4. Le montant de ce qu'elle achète.

3. MATHEMATIOUES

Une bonbonne vide pèse 13 kg. Afin de diluer un acide, on la remplit totalement
même volume d'eau que d'acide. La bonbonne pleine pèse alors 70 kg.

Sachant qu'un litre d'acide pur pèse 2 kg, quelle est la contenance de la bonbonne

l. 19 l i tres.
2. 28,5 litres.
3. 38 litres.
4. 57 litres.

Une facture établie avec un taux de TVA de 20 7o s'élève à 6 000 F.

Quel en sera le montant si le taux de TVA baisse de 15 7o ?

l .  5  100F .
2. 5 250 F.
3. 5 750 F.
4.  5  850F.

en y versant le

,l

politique
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Contrôleur stagiaire (externe)
- affectation lle-de-France
- afrectation nationale

ANNÉE 2OOO

Épnnuvg No L

DunÉt : 3 heures - CorrrtctrNr : 4

DISSERTATION SUR UN SUJET D'ORDRE GENERAL
relatif aux problèmes polit iques, économiques, f inanciers ou sociaux

du monde contemporain

I-tinternet : un nouveau m&ia ?

Recommandations imPortantes

Le catzdidat trowera au verso la msûère dc serttir b copie infonnatisée.

Soys peine d'annulation de sa copie, I.e candiàa ne dqra Porter aacun signe distinctif (ttont,

prénom signature, nnméro de candinattire, ac.) en dchorc de I'intérteur dc l'em,eloppe d'en'têta

Il dara obligetoirement se conforrner attx direaives furnées
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Cætnôleur stagiair€ (e:cærne)
- afrectation lle-de-France
- affecationnationale

A . l .

2.

3.

4.

5 .

6,

ewxÉn 2000

Épnruvg No 2
DunÉE : 2 heures - Cotrrtctrrur : 4

Le candidat traitera obligatoirement le sujet correspondant à l'optionformulêe dans sa d

d' admi ss ion à conco urir.

Il trouvera ces sujets aux pages suivantes du présent fascicule :

Page 3 - Mathématiques.

Page 5 - Comptabilité commerciale'

Page7 - GéograPhie économique'

PageT - Droit commercial.

Pase7 - Droit civil '

PREMIER SUJET

SUJET DE MATHEMATIQI'JES

L'utilisation de la calculatrice est autorisée

LesrésultatsnonjustifiéspardesexplicationsmathématiquesprécisesSerontsansvaleur.
Les parties I, II et III sont indépendantes

I

Soit  /  lafonct ionnumériquedel lvar iableréel le x tel leque f(x)=x+ln ( f- l ) '  (oùlndési

fonction logarithme Ëlé;il);;i;;t,1f) ';;6;é;;'tation graphiquè dans un plan Eo ramené à un I

orthonormé(O,;, i ) .

Déterminer le domaine de définition de la fonction /, que I'on notera D/'

É,tudier les limites de la fonction /aux bornes de D/'

Montrer que / est dérivable et déterminer sa dérivée'

Étudier les variations de / et dresser son tableau de variations'

Déterminer le nombre de réels a pour lesquels la fonction Jf s'annule et donher pour chac

encadrement à 1ù3 Ë, ;il;q*ni iu méthàde utilisée pour déterminer celui-ci'

soi t  g lafonct ionnumériquedelavariableréel le x déf iniepar:8(;r)=-r- ln(-x2-1)sur 11;

a. Étudier la fonction g et démontrer qu'elle est positive'

b. Déterminerles valeurs de x pourlesquelles on a :r@)-x> o.

c. Déduire des questions précédentes que pour tout r a" [Æ ; + oo[ on a :

x < f ( x ) < 2 x .

7. Construire (f) ainsi que les droites d'équations '<! = x >> et <( | =2x >' '

B .  So i t  / r  unrée le tso i t  D  ladro i ted 'équat ion : !=x+h '

1. Montrer que pour tout réel /r , la droite D coupe la courbe (f) en deux points M. et M' distinctr

on précisèra les coordonnées'

2. Soit T la tangente à (f) en M, et T' la tangente à (f) en M' '

Montrer que les droites T et T' sont sécantes en un point I qui appartient à I'axe (O;)'

C . l .  À l 'a ided 'une in tégra t ionparpar t ies ,dé terminer lespr im i t i vesdes fonc t ions  
"  xè  ln (x -

.r r+ ln (x + 1) sur I'intervalle ]1 ; + oo[ '

2. En déduire les primitives de / sur l1 ; + col'

J.4503
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il

On organise une loterie avec plusieurs carnets identiques de 100 billets.

Dans chaque carnet :
- un des billets gagne 100 F ;
- deux des billets gagnent 50 F;
- sept des billets gagnent l0 F;
- les autres billets ne gagnent rien.

1. Une personne prend un billet au hasard dans un carnet complet. La variable aléatoire X est définie par le
gain de ce joueur.

a. Etablir la loi de probabilité de X .

b. Déterminer la probabilité de l'événement E << la personne gagne au moins l0 F >.

c. Calculer I'espérance E(X).

2. On présente à une autre personne n carnets complets (n >- l) et cette personne choisit au hasard un billet
dans chaque carnet.
Ces n choix sont suppoSés indépendants les uns des autres, et la probabilité de gagner est la même pour
chaque carnet.

a. Quelle est la probabilité P, pour que cette personne ait au moins un billet gagnant ?

b. Calculer le plus petit entierux tel que P, > 0,5.
Interpréter le résultat.

III

Oncons idère lessu i tesnumér iques  (u , )  e t  (v " )  dé f in iespar :  u r=3  e t  4un=u,_ t r12  (n> l ) ,
r n = u n - 4  ( n >  l ) .

l. Démontrer que la suite (v,) est une suite géométrique dont on précisera la raison.

2. En déduire les expressions de u, et vn en fonction de n .

3.  On pose Sn = ut l  uz* . . .  + u, (n > l )  .
Calculer S, en fonction de n et étudier la convergence de la suite (S,).
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DEUXÈME SUJET

COMPTABILITÉ COMMERCIALE

L'usage des calculatrices est autorisé ainsi que Ia liste des comptes du Plan Comptable général à
I'exclusion de toute autre information.

La société RosNay est spécialiÉe dans la production et la commercialisation de textiles publicitaires.
Son exercice comptable coincide avec I'année civile et la comptabilité est tenue conformément au Plan
comptable. Par convention, le taux de TVA applicable sera toujours de 20 Vo.

I. Au cours du mois de décembre 1999, les opérations suivantes ont été réalisées :

- Le l-12: Réception d'une facture no 300 du fournisseur LagoN ainsi libellée :

Marchandises HT : 4 000 F
Remise l0 7o : 400 F
Ne tHT :  3  600F
TYA2O Vo : 720F
Montant TTC : 4320F.
Mention figurant au bas de la facture : escompte de 2,5 7o net de taxes en cas de règlement sous
I 0 jours.

Acceptation de traites à I'ordre de différents fournisseurs pour 50000 F.

Réception d'une facture n'A-34 de la société Doucpr suite à la réalisation d'une étude de
marché :
Montant HT:
TYA20 Vo :

Le7-12 Commande au fournisseur DoRsy de marchandises pour un montant de 6 500 F.

Règlement de la facture LnsoN no 300.

Versement de 28 000 F par chèque bancaire à la société < DMB > pour garantir la bonne
exécution de travaux.

Remise à l'encaissement d'une traite tirée sur le client Dugols en octobre pour un montant
de 33 000 F.

Achat et règlement en espèces de timbres fiscaux : 530 F

Réception d'une note d'avoir no AA-34 de la société Doucer qui accorde un rabais de

3 000 F HT suite à défaut partiel de conformité de l'étude par rapport à la commande effectuée.

Acquisition d'un fonds de commerce. Le prix mentionné dans I'acte comporte tes éléments
suivants :

Droit au bail : 240 000 F
Marque commerciale : 5 000 F
Agencements : 120 000 F
Frais d'acte : 34 000 F
Droits d'enregistrement : 50 000 F.

Réception d'une facture n' 312 du fournisseur de matières premières Texttlnop pour un

-  Le2 -12
- Le6-12

Le 10-12
Le  12 -12

- Le 15-12

-  Le 16-12
- Le20-12

-  L e 2 l - 1 2

18 000 F
3 600 F.

montant HT de:
TYA2O Vo:

4 8 5 0 F
970 F.

-  Le26-12
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II. Au 3l décembre 1999, les données d'inventaire de la société RosNnv sont les suivantes :

I . Un client doit 2 400 F (2 000 F HT + 400 F TVA) et se trouve en redressement judiciaire. Les premières

informations recueillies permettent d'espérer le règlement de 30 Vo dela créance.

2. Parmi les créances douteuses, certaines se révèlent irrécouvrables en totalité pour un montant HT de

14000 F. Elles avaient fait I'objet d'une provision pour 600O F. La société RosNnv établit des factures

rectificatives afin de régulariser la TVA.

3. Une provision pour grosse réparation avait êté constituée en 1997 et 1998 pour un montant total de

250 0^00 F. Cettà répiration a été effectu ée en 1999 et la facture de I'entrepreneur reçue a été dûment

enregistrée en juin i 999 pour son montant HT de 298 000 F
TVA 20 Vo:59 600 F.

4. Fin 199g, des valeurs mobilières de placement entrées au prix {e !S OlO F étaient cotées en bourse

24lO0 F, justifiant la création d'une piovision pour dépréciation de 900 F.

Fin 1999, ces mêmes titres, toujours en possession de I'entreprise, ne cotaient plus que 23 000 F.

5. L'entreprise RosNny décide d'étaler sur 3 ans les frais d'acquisition du fonds de commerce acheté

le20-12-1999.

6. Immobilisations :
- une installation technique, achetée 250000 F HT le 3-ll-1997, est amortie sur 4 ans selon le système

dégressif (coefficient I,5) ;
- une machine industrielle acquise 144 000 F HT le 2-Ol-1997 est amortie en dégressif TI Pn9 gYtg?g"

i';;l;"fficient majoré teÂporaire : 3). Cette machine aété cêdée à un autre industriel le 4-11-1999

pou, un prix de 60000 F Ht. Aucune écriture n'a été passée à cette date. Aucun règlement n'est

intervenu à la clôture de I'exercice'
Cette machine sera amortie l'année de cession ;

- un rerrain acquis 150 000 F HT et faisant I'objet d'une provision pour dépréciation de 50 000 F, a êté

vendu au prix de 120000 F HT.
Lors de la vente en mars lggg,lecomptable a enregistré l'écriture suivante :

I
r44 000 |

I l20ooo
| 24ow

font pas I'objet d'amortissement.N.B. : les éléments acquis le2O-12-1999 (fonds de commerce) ne

7. Le 26-12-1999, une facture d'achats de matières premières d'un montant de 4850 F HT aété

comptabilisée.Lalivraison n'a pas été effectuée au 3l décembre 1999.

8. La consommation d'électricité pour le mois de décembre 1999 est évaluée à 3 900 F HT.

9. Les ristournes annuelles des fournisseurs sont estimées à 5 100 F HT et doivent faire I'objet de factures- 
d'avoir qui seront adressées à I'entreprise dans les prochaines semaines

I 0. Le contrôle de la caisse fait ressortir un excédent de 300 F dont I'origine n'est pas retrouvée.

Thavail à faire Par le candidat

I. Enregistrer au journal généralde I'entreprise les écritures du mois de décembre 1999-

II. Enregistrer au journal les écritures d'inventaires compte tenu des données ci-dessus, sans procéder au

regroupement des comptes de résultat.

512. Banque
2l I Tenain
4457 ÉtatTCA collectées
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TROISÈME SUJET

cÉocRAPHm ÉcoNoMIQUE

La France est-elle encore une puissance industrielle ?

OUATRIÈME SUJET

DROIT COMMERCTAL

Les droits de propriété industrielle.

CINOUÊME SUJET

DROM CNIL

Lf émancipation du mineur.



Contrôl,eur stagiaiF (e:rærne)
- affectation lle-de-France
- afrectation nationale

ANNEE 2OOO

EPREI.IVE NO 3

DunÉr . 2 h 30 - CoE+rcrerur : 4

Analyse d'un ou plusieurs textes à caractère économique et/ou social

et réponse à une ou plusieurs questions

SUJET UNIOUE

SUJET

Tiavail à faire par le candidat

I. Analyser les textes ci-après.

II. Répondre aux questions suivantes :

1. Expliquer les mots :

- laitité:

- xénophobes;

- mythique.

2. Expliquer la phrase :

<< Lfinstruction et la tai'cité étaient libératrices >.

m. À votre avis, quelles sont les manifestations d'une intégration réussie ?

1.4504
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LBs pnocnssus DE I'nrÉcneuoN EN FnaNcB

Toute nation comporte des populations diverses et la France ne fait pas exception à la règle- Longtemps

avant les migrations de masse Oe U nir du siècle demier, les monarques aug_mentaient la diversité de la.population

en rassemblant autour du Royaume de France les provinces voisines. La politique d'homogénéisation des

peuples est donc ancienne. C'êst tout le sens de I'aciion monarchique au long_de.s siècles et de son effort pour

iÀflr". fu tuttgu" française dans I'ensemble du royaume. L'ordonnance de Villers-Cotterêts qai déclarait le

iralnçais languJofficiellà date de 1539. Mais ce trav;il d'homogénéisation linguistique et culturel comporte des

limiies ; "'"rt rn processus jamais achevé et qui n'a jamais exclu le maintien des particularismes de toute nature.

En 191'4, avant même le rËtour de I'Alsace à la France, on parlait encore quatorze langues sur le territoire

national.

On évoquera ici l'École et l'armée républicaines, telles qu'elles ont été créées en toute conscience par les

républicains ptur créer la nation moderne et .. républicanisei n la France à la fin du siècle dernier, mais on

n;luUii"tà pal qu'elles piolongent une histoire plus ancienne et que d'autres institutions ont travaillé à leur

manière à I'intégration nationale.

Les révolutionnaires de 1789 avaient remplacé les anciens termes de maître d'école, de régent et de recteur

par celui d'instituteur, pur"" que ce dernier avait désormais-pour tâche d' < instituer >> la nation' Désormais

i,ÊioÈ,c,etait l'école âi "itoyén. < L école républicaine > fut l-'instrument privilégié du < modèle républicain >,

c'est-à-dire du modèle de I'intégration nationale.

Les républicains de 1880, en établissant les fondements de l'école publique, se voulaient les fils de la

Révolution et les héritieti A" iu ptritosophie du xvrrr. siècle. Il importait d'arracher I'individu à ses particularités.

t-;insiruciion et ta tarcite étaiËnt tiOeratrices, elles étaient lei instruments de la liberté et de la raison, de

�stradit ionsetdespart icular ismeS,contrelesfanat ismeset les
iniègtr*"r retilieîx. seule l'école était susceprible de former dei hommes libres, donc des citoyens.

À partir de cette conception proprement philosophique, l'école était chargée de diffuser une culture

potitiq-ueïônitu tur"iæ etatt ui élemenifondaryeïtal mêmeii, comme l',av1i.t déjà remarqui Pj,g:v:9f::1"
iJfouii"uln", insp6de I'enseignement de l'Église,9'é-ta11la morale chrétienne sans Dieu. L apprentlssage
exclusif de la langrre commune divenait un instruirent de la libération de I'homme. L enseignem€ntde I'histoire,

iui, àeuait suscitJr le sentiment de communauté historique eJ constituait un- moyen privitégié de.répandre chez

tous les futurs citoyens une éducation proprement nation;le. Le récit des événements du passé, t.t*lilt_!::T"lt

eiuUtir, fermettrait d'affirmer I'identité èollective et d'encourager les contemporains, consacrés héntlers cle

cette hisîoire glorieute, à prolonger I'héritage du p.a9qé et à pouisuivre I'action commune. on sait que, d'une

certaine façon]dans torsi"" puviies historieis ont été les invônteurs des nations. Les < historiens républicains >>,

tel Ernest Lavisse, n'ont pas dérogé à la règle.

par-delà le contenu même de I'enseignement, l'école, pour les répubiicains,.constituait un espace fi.ctif

à I'image de Ia sociétâ fofitiqu", dans lequËl les élèves, comme les citoyens, .levaient être traités de manière

égale, iidépendammentie leurs caractéristiques. familiales.et.sociales. C'êtaitun lieu, au sens matériel et abstrait

d",, teime, {ui était construit contre les inégàlites réelles de.la vie sociale, pour résister aux mouvements de la

société civile. L ordre de l'école était, comme celui de la citoyenneté, impèrsonnel et formel. [-]abstraction de

la société scolaire devait former I'enfant à comprendre et à maîlriser celle de la société politique. Le jacobinisme

Je-l'école, c'est-à-dire I'imposition d'un même enseignement primaire - même contenu, mêmes méthodes,

mêmes horaires, enseignants'recrutés sur concours nationaux - jusque dans_la plus reculée des 36 000 communes

de France, était la cotiséquence directe de cette éducation à la citoyenneté'

La République entendait aussi émanciper le peuple et assurer la promotion des meilleurs. Donner

l,éducation à tour, t'étuit offrir aux futurs citoyens des chinces égales .de promotion et, en conséquence, faire

àiipuruitr" avec I'ignorance les sources fondarnentales de la misére, des injustices et de la lutte des classes'

L école était chargé" d'urrur". la promotion des plus-méritants des fils du peuple ou, dans des termes plus

modernes, de luttà "onti" t"r inégâlités, de permeitre la mobilité sociale et de favoriser l'égalité des c.hances.

D'où le rôle essentief , tè"if"*"nt Ët, peui-êtrà plus encore, symboliquement, des lour.sqs qui.permettraientaux

"riuni, les plus douei, qu"rÈ qu" rôi teur origine sociale, dê connaltre la promotion à laquelle leurs dons leur

donnaient droit.

L'école de Jules Ferry a effectivement acculturé les enfants des paysans, en leur lPprenant lefrançais et

le calcul et en leur interdisant d'user du patois. Elle a eu la même action et la même efficacité sur les enfants
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d,immigrés : en les traitant de manière êgale,sans tenir compte de leurs origines"elle en a fait des citoyens qut

partage;ient la même langue et les mêmés références historiques et culturelles. Ce_qu'.on appelle aujourd'hui

i'inteî"ulturel, c'est-à-diré la prise en compte, d'une manière ou d'une autre, des différences d'origines dans

i'eiof" de la liépublique était inconcevable-. Elle aurait remis en cause les fonctions sociales, les justifications

morales et politiques,'les valeurs et les ambitions de l'École du citoyen.

Il importe toutefois de rappeler que le < modèle français > de laibité fut un principe régulateur de la vie

politique, c! ne fut jamais une ààscripfion de la réalité sociale. La centralisation administrative recouvrait un

ituratir*e de fait àans I'enseignemènt secondaire et une grande indépendance de l'enseignement e! del

lnseignants dans les universités] L)Êlært laib a toujours négoéié les dates des vacances, la libération du jeudi

pui* fu mercredi pour le catéchisme avec les autorités religieuses. Il a entretenu les églises, maintenu le

bin"ordat et ses o'bligations en Alsâce après 1918. Les prêtres ont béni les armées en 1914. Dans les faits, la

laicité de principe n:a jamais exclu lei aménagements et.les adaptations aux cas particuliers' L'école

communale, dans certairis quartiers de Paris où la-population juive était nombreuse, tenait compte.du s.habbat

et des fêtes juives. Mais cei'était pas un droit inscrii dans les textes, ni mêrye revendigué, il s'agissait d'une

;i;pirp;ùr", qoi n;empêchait pàs, d'ailleurs, d'affrrmeret de respecter le jacobinisme du système éducatif'

L effort de l'École était prolongé par I'armée, où, souvent, les instituteurs poursuivaient la scolarisation

des recrues et la diffusion Au platriotiJme. Le mythe de la nation armée et du citoyen-soldat, le rôle civique qui

est attribué à I'armée appartiennent à la tradition nationale. C'est ce qui expliqug qu"J3 décision de supprimer

ia conscription ne furi'C.e qu'en 1996, longtemps après.l'Angleterre ou les États-Unis, alors même que la

pd;i;;;;ànri"uuit à I'u"""pt", sans enthlusiaime mais sani révolte et ne demandait pas sa suppression'

Lorsqu'on avait établi le principe du service militaire pour tous en 1872 (qui ne devint en fait universel

qu'en 1905j, on voyait dans le servicà militaire un moyen dè généraliser I'instruction' La formation militaire

éïait insépaiable dé I'ceuvre éducative. Li armée contribuait à nationaliser et à moderniser ses recrues. En

brassant des individus issus de tous les pays d'immigration, de toutes les rg8ions et de toutes les classes sociales,

elle leur offrait, selon les cas, la premiËre occasion àe déplacement hors de leur région, le premier contact avec

un certain confort matériel, des rencontres avec d'autrei nationaux appartenant à d'autres milieux et d'autres

;&il;- ils instituteurs, d"u"nu, sous-officiers, devaient poursuivre leur double mission : alphabétiser les

recrues mars aussl "n fuir" des patriotes. L instruction civique et patriotiqre était partie.intégrante de la

formation militaire. Lesjeunes r""*"r devaient se sentir, aprèsieur selvice militaire,les héritiers delaGrande

nationen arrnes, partie iniàÀrante du mythe révolutionnaiie. Le départ-enthousiaste des jeunes Français pour

la guerre en tgt+ - àont Jn n'imaginait évidemment pas ce qu'elle fut -, << divine surprise >> pour les

goùvernants, montra I'efficacité de I'armée, de ce point de vue'

L'Église, en conflit avec la République tout au long du. siècle dernier, fut néanmoins un puissant

instrument de I'intégration nationale, dàns la mesure où elleie référait également au patriotisme et organisait

la vie communautaire dans un pays où le poids du monde rural était resté très important jusque dans -les
années 40. Elle contrôlait les iroyanc", "i l"r pratiques collectives, elle organisait ce qu'.on a appelé la

" "iuilirution paroissiale ,, : la popuiation participait à limesse, les fêtes et rassemblements religieux scandaient

le rythme de ia vie collective, lei cérémonier rôligieur"s offraient les occasions privilégiées de la sociabilité,

la perception du monde était organisée à partir dés valeurs diffusées par un.clergé continuellement présent'

;,Ë;i;#;J" i"tt ""iivemenr iarticipé^à I'intégrarion des populations immigrées, bien que certaines

communautés catholilu"r, "o*ri" les Iialiens et lei Polonais,aient longtemps gardé un cletgê national et que

les relations n'aient pâr touioo.r été faciles entre les diverses Eglises nationales.

Les vagues d'immigration les plus nombreuses amenaient des ouvriers dans les mines et I'industrie

lourde, sidéruîgie ou "trunfi"tr navals, qui avaient besoin d'une main-d'æuvre peu qualifiee et abondante' Des

travaux récents ont montré combien l;organisation exigeante du vieux monde indlstriel, avec la définition

universalisre (c'est-àJir" non < ethnique">) des posteJde travail avait contribué à intégrer les populations

modestes d'origine paysanne, française ou étrangère'

L organisation syndicale a renforcé cette action. S9pa1és par leur métier, leur mode de vie et leurs

aspiration.?u resæ de lâ société, les ouvriers voyaient dans l'àdhési,on au syndic-at ou au Parti communiste, qui

pi!ià"à"it représenter la classe ouvrière, le moyen d'une expression identitaire collective. Les immigrés polonais

et surtout italiens ont souvent moins participéâ la vie natioïale par l'Église, bien qu'ils aient été issus des deux

grands pays catholiques de I'Europe, quepàr le militantisme, éventuellement anticlérical, des parti.s.de gaucfe

;; e", Jynai"ut, qui donnaient aux mitiiants les plus engagés des occasions d'éducation politique et de

promotion sociale.
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C'est à I'action des partis républicains, qui invoquaient le droit au suffrage universel et I'obtinrent en
1848,.que I'on doit I'intégration de la classe ouvrière à la collectivité nationale. L'instauration, à partirde 1945,
de l'Ëtat-providence moderne, qui assurait Ia protection des producteurs et des non-producteurs grâce à un
système généralisé de transferts des ressources dégagées par les progrès de la productivité, fut aussi
I' aboutissement des revendications ou vrières depuis des générati ons.

On ne saurait conclure cette évocation historique sans évoquer les problèmes du moment. La crise
financière de l'État-providence, qui e-qt en même temps une crise poliiique, la multiplication des populations en
voie d'exclusion à la suite de la mutation économique suscitée par la révolution informatique, l'émietternent
des institutions nationales qui avaient assuré l'intégration nationale dans lepassé,I'affaiblissement de I'Etat-nation
remis en cause par la construction de l'Europe, d'un côté, et le renouveau des identités et des pouvoirs infra-
nationaux, de I'autre, ne menacent-ils pas les capacités d'intégration de la société française ? Il faut se
garder d'idéaliser le passé. Les formes d'intégration ne peuvent pas ne pas évoluer conjointernent avec la
société démocrarique. Ce sur quoi il faut réfléchir, c'est sur les moyens rcnouvelés de poursuivre une histoire spécifige.
La tradition doit, par définition, évoluer. Il ne faut nier ni son poids ni sa valeur mais il ne faut pas non plus
oublier que chaque génération doit la réinterpréter.

Dominique ScHNAPPER,
<< Citoyenneté et société >>, Cahiers Français n'281.

- 3 4 -



Lns UySToNCTIoNNEMENTS DU cREUSET

La puissance assimilatrice du .. creusetfrançafs > (selon I'expression,de GérardNoiriel) a été assez forte

pou. qu",'à l'échelle de trois ou quatre généràtioni, on puisse aujourd'hui évaluer à dix millions de personnes

ànviroi - soit 20 7o de lapopulatlon totale - les ,.( Français à trait d'union >.

Ainsi, jusqu'au milieu des années 70, les instruments de I'intégration ont dans I'ensemble

convenablement accompli leur tâche, alors qu'ils donneraient depuis cette date.des signes-manifestes de

dysfonctionnement : conséquence aux yeux de certains d'un changementde.nature de.la nouvelle immigration,

eisentiellement maghrébiné et africainê, appartenant à des culturés trop élo.ignéesde la nôtre pour que s'opère

iu ruriàn, Co**" Jrr"-rtrt opéree pout iËr vagues précédentes. Il t I là un9 thématique. non exempte de

f.esupposes racistes et qui ne nounit pas seulemént le discours d'exclusion de I'extrême droite' Pour d'autres,

Ë" n;Ëri pas le matériau humain qui "ït_"n cuur", mais bien davantage la puissance assimilatrice de la nation

française. Dans les deux cas, on évoque la << panne >> du creuset, ce qui nous conduit à formuler deux remarques.

La première concerne la façon dont s'est accomplie dans le passé I'intégration O9s nonul11i"9": :JITF_:T^:.
On a vu {ue celle-ci ne s'érair pas opérée de manièie aussi irénique et linéaire.qu'on :" !YjT]'iiTiî,î:
auiourO'niri. Outre le racisme o ordinaire >> et les fureurs xénop=4o-be! qui ont qutfoit toumé au drame, les outrls

assimilateurs n,ont pj5-d;j;u^ fonctionné dans le bon sens.-L'écoleà parfdis été un lieu d'exclusion dont se

souviennent les enfânts de",, Macaronis >>, de < Polaks >> ou d'<< Espingos >) - pour ne citer que quelqles-unes

àài appeltations mepiisuni", t"t plus fréquemment appliquées aux é-trangers I avTj "t u,ptï^1.1i::.:#:S:,"^:"

*ondùI".Lengagementpolitiqueafréquemmentpioduitdesréactionsde-rejet,I' immigréou,t:IL^é_!:tl ' lt"
étant perçu corimé un f*t"ur dle troublês et une menace pour lordre_publ-ig, renvoyé chez lui ou parqué dans

;;;Ât ào**" des centaines de milliers de réfugiés espagnols internés au Vgrnej,.qArgelès ou ailleurs en mars

1939. L'appartenanceâ iu i"riÀion majoritaire ll pur iron plus toujours facilité I'insertion des migrants dans

;;;"yr i6ït"*"nt déchristianlsé et dâns un milieu ouvriei prompt à considérer les Italiens ou les Polonais

comme des << culs bénits > liés au patronat.

euant à I'image reconstituée d'une adhésion individuelle aux valeurs de la République, définissant le

modèle-français d'ii ltégration parrapport au modèle communautaire américain, elle est assez largem€nt

mythique et en tout àuJi""ppriiàbl" à^l'"nremble des francisés. Très souvent, en effet, l 'assimilation s'est

effectuée par étapes ,îauptâtion matérielle à I'environnement local dans un premier t9.mps, puis intégration

prosressivè à l'échelle d'au moins deux générations, et finalement fusi9n à peu près complète et << transparence )>

àes?rançais à trait d'union ayant parfois oublié jusqu'à I'origine de leur nom'

La seconde remarque nous ramène au temps présent, pour lequel-on constate que, si les zones à forte

concentration de populati,ons issues de l'immigraiion sont égàlemenf celles où sévissent avec le plus d'acuité

l,insécurité et la délinquance, la faute en incom6e essentiellement à une situation d'exclusion sociale qui résulte

elle-même oe ta muta?ùî è;;"t"iq"e qui caractérise la fin de ce siècle, et en particulier du chômage' Pour le

;;;i", ; s;upe.çoit a i;"iu*"n des enquêies de terrain et de récentes études de I'Ined, qu'en dépit des problèmes

oe toute ,ort" qu" les grands bouleveriements de l'ère posjindustrielle et la mondialisation de l'économie posent

à notre société, nombîe de signes indiquent que l'assimilation est à l'æuvre.

Contrairement aux idées reçues, les indices de cette évolution sont loin d'être négligeables. on constate

par exemple, selon les termes du iapport Tribalat, que <.les migrants d'Afrique noire sont les plus nombreux a

savoir écrire ,ot* tingiï " ; i"" ïies pratiquei matrimoniales, éléments déterminant de I'organisation des

sociétés, subissent un""dértrrrturation impoitante dans les populations originaires d'Algérie e.t 
/y 

Maro,c ',',

que < la moitié des garçons et le quart des filles.d'o.rigine.algérienne vivent avec un conJomt |rançaÆ de

iiu"lr, )), que . t^ iàâiliàï a'elgàii, t" révËlent être les-moins-pratiquants des musulrnan.t )' que leurs enfants

nés en France *ontr"nti. une inàiyérence religieuse égale à cèlle dès autres Français du même ôge >, qu'en

Jépli a" Jim"ulte, i*portuni"r four s'inséreùur le riarché du travail, < les enfants des familles immigrées

élevés en France connaissent une certaine mobilité sociale >, etc. Autant de signes - mais on pourrait.en citer

beaucoup d,autres -,îui-Ji."nique I'insertion des nouveaux migrants-et de leur descendance dans le corps

rÀ"iu1 frànçais, si elie n'emprunie pas tout à fait les mêmes voies qu'il y a trente, ciltliil"^:,tli'ii.il
s'effectue ùus nos y"u*, "or|,*" r'"it effectuée celle de leurs prédécesseurs, et au même rythme qul est celul

du temps long.

Extrait du chapitre < L'immigration en france depuis la fin du.xlx" siècle >>,

in Toute la France, histoire de l'immigration au xf siècle,
Pierre MrLzA, éditions Somogy/BDIC, 1 998'
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ALLEMAND

Travail à faire par le candidat

Traduction sans dictionnaire du texte ci-après

Wenn ich versuche, fùr die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, in der ich aufgewachsen bin, eine handliche

Formel zu finden, so hoffe ich am prâgnantesten zu sein, wenn ich sage: es war das-goldeneZettalter der

Sicherheit. Alles in unserer fast tausèndJâhrigen ôsterreichischen Monarchie schien auf Dauer gegrûndet und

der Staat selbst der oberste Garant diesér Beltandigkeit. Die Rechte, die er seinen Bùrgern gewâhrte, waren

verbrieft vom Parlament, der frei gewâhlten Vertretung des Volkes, und jede Pflicht genau begrenzt. (...)

Dieses Gefùhl der Sicherheit war der erstrebenswerteste Besitz von Millionen, das gemeinsame

Lebensideal. Nur mit dieser Sicherheit galt das Leben als lebenswert, und immer weitere Kreise begehrten

ihren Teil an diesem kostbaren Gut. ErIt waren es nur die Besitzenden, die sich dieses Vorzugs erfreuten,

allmâhlich aber drângten die breiten Massen heran ; das Jahrhundert der Sicherheit wurde das golden_e_Zeitalter

des Versiche*ngr*Jr"ns. Man assekurierte sein Haus gegen Feuer und Einbruch, sein Feld gegen Hagel und

Wetterschaden,ieinen Kôrper gegen Unfall und Kran[héiL man kaufte sich Leibrenten(t) fiir das Alter und

legte den Mâdchen eine Police in die Wiege fiir die kûnftige Mitgift.

Stefan Zwetc.

(') Leibrenten = la rente viasère.
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ANGLAIS

Travail à faire Par le candidat

Traduction sans dictionnaire du texte ci-après

THE BIRTH OF INTERNET

Internet was fathered by cold-war paranoia and born in a military laboratory. It started life in 1969' as

ARpAnet, named after its sponsor, the penàgon;, Àouun""d Research Éroj-ects Agency' The aim was modest:

to alow computer scientisti and engineetr ;""îi";;; ;ii"ry ;"ntracrs àll ouer A*erica to share expensive

computers and other resources'

A few researchers cooked up a way of sending messages, top' "E-mail"' aS it became known' quickly

turned the network into a new communications link'

Until l9g3 the Internet consisted of fewer than 500 "host" computers, almost exclusively in American

military labs and academic computer-sci"n"ffiunî;;"t9*,tt" *o'd *ut g"tting out to other academics' By

l9g7 the Internet had grown to include 2g,000 hàst computers at hundreds of-dlfferént universities and research

labs.

During the late 1980s, PCs had made comp"t.i q:,*^::.affordable at home, and modems had allowed

them to be connected up over telephone lines to commercial services, electronic discussion groups and software

libraries usually set up by enthusiasts'
FromThe Economist'
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ESPAGNOL

Travail à faire par le candidat

Traduction sans dictionnaire du texte ci-après

UNA APUESTA POR LA MEMORIA

T-os cT-ÂsIcoS sE HAN coNVERTTDo EN oTRA BAZA DE LAS EDITORIALES

Hay una coincidencia reconfortantey feliz: las editoriales se han volcado en las recuperaciônde clâsicos,
en algunas ocasiones adaptados para los j6venes lectores, y en la recopilaci6n de los mâs bellos cuentos
tradicionales.

iSabfa usted que Caperucita Roja, Barba Azul y Piel de Asno fueron recogidos por Perrault hace ya
300 afrôs? ique El Gàto con Botas, Cenicienta y Pulgarcito, por ejemplo, fueron rescatados también, junto con
otros cien, pôr los hermanos Grimm? lque buena parte de ellos se repiten en la tradicidn oral espafiola? i,que
cada afro, pàra refrescar la memoria huidiza de los padres y apoyar la primera lectura de los nifros, aquellos
cuentos anônimos vuelven a reeditarse?

Subiendo la edad, para esos diffciles aflos de la preadolescencia, cierto editor ha metido en una atractiva
caja varios tftulos. En la portada, por supuesto, van los nornbres de los autores, perg 1o en los foqos, porque
no hacen ninguna falta. El editor iabe muy bien que importa rnâs en ese momento de la segunda niflez lo que
pasa con el cartero delzar o los conquistadores del lejano Oeste, que saber los nombres, fabulosos por lo demas,
de los autores.

Rosa PsnEoe., El Pais Internacional, 1l de Enero de 1998.
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ITALIEN

Travail à faire par le candidat

Traduction sans dictionnaire du texte ci-après

I-'Itr{pEcATo MoDELLo

Ho incominciato a organizzarmi: grazie all'orario della ditta, otto ore divise a metà fra il mattino e il

po*.riggio, la mia vita è divéntata molto p-iù razionale e ordinata. Mi scoprg a fare gesti che non avevo mai fatto

irima Jiuttl pir: o meno in funzione del ùio lavoro. Dunqug : mi.sveglio al mattino alle sette, mi alzo, vado in

;ù;; e mi vàsto. Bevo il caffè che la padrona ha lasciato iul tavolino accanto al letto ed esco. A piedi mi avvio

fin"o alla fermata del filobus che dista dalla casa circa duecento metri. Aspetto il filobus e salgo. Non sempre il

filobus ha posti a disposizione e spesso anzi è zeppo di persone, tanto che molti sono costretti a rimanere sul

piedellino, aggrappati alla sbarra. Àllora ne aspetlô un altro un po' meno affollato e salgo su quello [.'.]'

Finalmente arrivo, scendo e mi avvio per la breve strada che conduce all'entrata della dira- Salgo le scale,

attraverso I'anticamera âove I'usciere sta già al suo posto, ed entro nel mio ufficio : appendo I'impermeabile

all'attaccapanni e mi siedo' 

Goffredo pARrsE, Ir padrone.
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