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1. Observations du jury

L’esprit de l’épreuve consiste à :
• Vérifier l’acquisition personnelle de connaissances en économie.
• Vérifier la capacité à exploiter un dossier documentaire.
•  Faire la preuve d’une capacité à présenter de façon logique et organisée des infor-

mations : il s’agit d’une dissertation.
Il n’est pas question en deux heures de livrer une somme exhaustive ; il est cependant 
attendu des candidats une capacité à faire le tour des grandes idées sur la question. 
Le texte quoique relativement bref doit être dense et précis : il doit contenir des réfé-
rences aux travaux, aux concepts et aux mécanismes de l’analyse économique sur la 
question et ne pas être un étalage bavard de considérations assez vagues.

Le jury demande donc instamment aux candidats un effort accru quant à l’acquisition 
de connaissances lors de la préparation du concours. Il y a trop de copies faites de 
bavardages sans référence aux notions et travaux élémentaires de la science écono-
mique. Les candidats doivent acquérir et faire un usage scientifique des concepts-clés 
au regard du programme du concours.
Les connaissances sont d’autant plus importantes que les résultats scientifiques ne 
vont que rarement dans le sens commun : les copies qui se bornent à du commen-
taire n’en sont alors que plus catastrophiques.

Les sujets proposés depuis des années sont centrés sur des problématiques classiques 
bien repérées : 
• de façon à pouvoir différencier les candidats par la notation. Il est demandé de 
classer les copies, plus que d’indiquer un niveau dans l’absolu.
• de façon à permettre de valoriser les candidats qui ont sérieusement préparé 
l’épreuve et qui mènent une réflexion argumentée de qualité utilisant les travaux des 
sciences économiques.

A. Remarques sur la forme
La présentation matérielle des copies progresse : il y a relativement peu de copies à 
la présentation négligée (écriture peu lisible, plan non annoncé, mal ou pas du tout 
matérialisé, …). 
En ce qui concerne l’orthographe, de nombreuses copies sont bien rédigées. Cepen-
dant, les trop nombreuses copies qui font exception comportent une collection assez 
incroyable de fautes les plus basiques. Ces défauts, lorsqu’ils ont été rencontrés par 
les correcteurs, ont été sanctionnés (note plus faible). C’est une question d’équité vis-
à-vis d’autres candidats qui s’astreignent à respecter les règles dans ce domaine. Il ne 
sert à rien d’évoquer des excuses comme quoi l’orthographe ne serait qu’un moyen 
de distinction sociale : les fautes dont nous faisons état ici seraient aisées à corriger 
si les candidats faisaient l’effort minimal de relecture et de vérification des accords de 
genre et de nombre. C’est trop souvent de la désinvolture.

Le jury rappelle avec fermeté, cette année encore, qu’une écriture lisible, un langage 
correct et adapté (orthographe, vocabulaire employé,…) une présentation claire du 
texte produit, font partie des qualités minimales que l’on est en droit d’attendre 
d’étudiants se situant à un niveau d’études bac + 2, non seulement pour des raisons 
purement académiques mais aussi pour des raisons professionnelles : il s’agit pour les 
candidats de faire la preuve qu’ils sont capables de communiquer des informations à 
autrui, capacité qu’ils auront à mobiliser en permanence dans l’exercice de leur vie 
professionnelle future.
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On observe qu’une orthographe déficiente est souvent révélatrice d’une pensée peu 
rigoureuse : un candidat qui n’est pas exigeant vis-à-vis de lui-même pour la forme 
l’est rarement pour le fond.
Une mention particulière doit être faite de l’emploi des majuscules et des minuscules, 
lequel pose problème à de nombreux candidats. Leur emploi n’est pas laissé à leur 
fantaisie : il existe des règles qu’il faut impérativement observer. Exemples : 
• l’État, l’Europe, la France, les Français, Keynes, … : majuscules obligatoires
•  l’état de l’économie d’un pays, les institutions européennes, l’économie française, la 

théorie keynésienne, … : minuscules.

Il faut rappeler également que l’utilisation d’outils de correction (« effaceur », « cor-
recteur ») doit être exceptionnelle. Son abus, outre l’aspect inélégant qu’il donne à 
la copie, témoigne de faiblesses méthodologiques : travail préparatoire insuffisant, 
pensée hésitante. Autant de défauts qui jouent en défaveur du candidat. 

Les progrès constatés les années précédentes concernant le plan se confirment : dans 
leur grande majorité. 
• les copies sont convenablement structurées :
•  l’introduction comporte trois parties. Elle amène le sujet, définit convenablement 

ses termes, reproduit le sujet et l’explicite (problématique) puis annonce le plan 
général ; 

•  le développement est constitué de parties et de sous-parties commençant chacune 
par une phrase qui exprime la ou les idées générales qui vont y être développées 
(« phrase-titre », rédigée [obligatoire !])

• une conclusion termine le travail (reprise des idées générales et ouverture)
•  ce plan est visualisé par des sauts de ligne, des paragraphes, donc facile à suivre. 

Les correcteurs apprécient.

Trois remarques : 
•  Début de l’introduction : se méfier de la technique de « l’ accroche ». Elle est très 

utile pour un journaliste qui s’efforce de séduire, de retenir, d’ « accrocher » un 
lecteur qui feuillette son journal ou sa revue par une anecdote, un fait, si possible 
spectaculaire et le décider à lire son article. Utile aussi pour un conférencier qui 
veut captiver l’attention de son auditoire. Ici, il n’y a pas à accrocher le correcteur, 
mais à lui montrer que l’on a bien compris le sujet et qu’on « l’amène » avec rigueur 
et logique. L’accroche a souvent un côté « racoleur » et puéril, ce qui agace et dessert 
le candidat plus qu’il ne le sert.

•  Début de chaque partie - Autant il est indispensable à la fin de l’introduction 
générale, d’annoncer le plan général, c’est-à-dire les grandes parties, autant il faut 
éviter absolument, au début de chaque partie, après la phrase titre (obligatoire), de 
rédiger une deuxième phrase générale trop longue annonçant les différentes sous-
parties. La durée de l’épreuve est trop courte : les candidats qui le font perdent du 
temps aux dépens de l’analyse économique elle-même, de la qualité des démons-
trations, qui est l’objectif prioritaire. Soyez bref à ce moment.

• Conclusion générale : 
• Sa première partie doit être constituée par une reprise des idées générales. Mais 
elle doit être très courte. Il ne faut pas faire un résumé du développement : ce 
serait, ici encore, une perte de temps, aux dépens des raisonnements, de l’ar-
gumentation à l’intérieur du développement. Cette partie est généralement trop 
longue, du moins pour cette épreuve qui dure deux heures.
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•  Sa deuxième partie doit être constituée par une « ouverture » sur un thème plus 
large que le sujet, ou proche de lui. Il faut surtout éviter de le faire sous forme 
d’une question, qui dans le pire des cas porte sur des thèmes qui appartenaient au 
sujet et donc auraient dû être abordés dans le développement, ou qui aborde un 
thème intéressant, mais de manière tellement plate, creuse, qu’elle ne fait que dé-
montrer la pauvreté de la pensée du candidat. C’est une échappatoire qui n’abuse 
pas le correcteur. Il faut, au contraire, que l’ouverture apporte quelque chose, soit 
une ultime occasion pour le candidat de révéler des compétences donc d’amélio-
rer sa note. Cette partie de la conclusion est généralement mauvaise, sans intérêt.

NB : Des candidats remettent encore des copies écrites à l’encre bleue très pâle : s’ils 
voulaient ne pas être lus par les correcteurs, ils ne s’y prendraient pas autrement ! Il 
faut soigner la forme.

B. Analyse du sujet

Définir les termes clés est vital pour pouvoir expliciter la question posée, donner le 
sens du sujet (la problématique). Il faut absolument soigner cette partie du travail lors 
de la réflexion en début d’épreuve.

Nous attirons l’attention des candidats sur le fait que la compréhension par l’analyse 
des sujets soumis est une compétence professionnelle future : ils seront exposés à 
des demandes incessantes (on ne dira plus « sujet ») de la part de clients, de colla-
borateurs, de managers, etc. S’ils ne font pas attention à ce qui leur est demandé, ils 
s’exposent à de graves déconvenues dont la sanction sera autrement plus lourde que 
du rouge dans la marge: attention !

Le jury réitère sa demande : l’introduction, outre les trois parties rappelées plus haut, 
doit comporter impérativement dans son contenu : 
• La définition de tous les mots contenus dans le sujet
• Une définition du champ spatial et temporel de la question
•  Une explication de la question posée (la problématique), qui ne soit pas une simple 

reformulation immédiate du sujet mais un court paragraphe présentant les enjeux 
de la question posée, les facettes du sujet, les sous-questions qui se posent : il faut 
expliquer votre compréhension de ce qui vous est demandé dans le sujet posé

• Une annonce de l’idée générale et du plan en réponse à la question posée

1. Le libellé

Tous les termes du sujet doivent être analysés.
• Termes clés :
•  Le champ spatial et le champ temporel ne sont pas précisés : il faut cependant les 

expliciter. Sans précision, le programme de l’épreuve est la référence. De l’éclec-
tisme dans les situations, dans le temps comme dans l’espace, était le bienvenu. 
Cela accroît la richesse du contenu de la copie. 

2. La problématique
Ce sont les mots de liaison qui définissent la « commande » qui vous est passée. C’est 
l’analyse des mots de liaison, des connecteurs logiques, qui apporte la réponse (cf ; 
ci-dessus).
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En définissant les mots de liaison, vous exprimez donc la problématique. Cela donne 
lieu dans l’introduction à un texte explicatif du sujet : ne vous contentez pas d’une 
pseudo reformulation du sujet qui n’apporte rien. Expliquez ce que vous avez com-
pris du problème qui vous est soumis. Ce n’est pas non plus une série de questions 
façon brainstorming : cela peut être une pratique acceptable au brouillon mais la 
rédaction de la problématique ne peut aboutir à un paragraphe entièrement à la 
forme interrogative (assommant à lire). Expliquez donc simplement mais précisément 
ce que vous avez compris de ce qui vous est demandé dans le sujet.
Si vous faites l’effort de bien définir ce que l’on vous demande (et ce que l’on ne 
vous demande pas), votre travail en sera grandement facilité : on répond mieux à une 
question lorsque l’on a une bonne compréhension de la question…

C. Contenu des copies

Comme les années précédentes, beaucoup de candidats ont utilisé les remarques et 
les propositions de correction présentées dans les annales du Concours Passerelle 
ESC : c’est effectivement une manière efficace de préparer cette épreuve.

1) Remarques générales
Il faut rappeler quelques exigences propres à l’épreuve :

a) Il s’agit d’une dissertation, c’est-à-dire d’une argumentation ordonnée selon un 
plan logique.
Ce qui signifie que les candidats doivent proposer une réponse à la question posée 
explicitement ou implicitement par le sujet. Ils doivent la justifier par des raisonne-
ments, des démonstrations, qui s’appuient à la fois, comme le précise le libellé du 
sujet, sur des connaissances personnelles et sur le dossier fourni.
L’épreuve consiste à intégrer dans le déroulement d’une démonstration personnelle les 
informations puisées à la fois dans les documents fournis et dans ses propres connais-
sances. Elle ne consiste pas en une synthèse de dossier. Elle ne consiste pas non plus 
à reproduire les documents, en les citant textuellement ou en les paraphrasant, et en 
perdant du temps à citer avec précision la source correspondante (nom de l’auteur, 
nom de l’ouvrage, date, …). Le recopiage ou la paraphrase d’un extrait de docu-
ment ne vaut pas démonstration. Les documents utilisés ne doivent pas être cités, ils 
doivent être explicités.
Trop souvent, les candidats se contentent de réciter des blocs de connaissances et ne 
proposent pas d’articulations dans le cadre d’une réponse argumentée : peut-être fau-
drait-il au brouillon chercher à relier les connaissances entre elles sur un diagramme 
sagittal.

L’épreuve consiste à faire la preuve d’une capacité satisfaisante à faire le lien entre :
•  les concepts économiques de base que les candidats sont censés connaître à partir 

du moment où ils choisissent cette épreuve, 
• et des faits de l’histoire économique.

À cet égard, deux défauts extrêmes sont à éviter :
•  se borner à un descriptif pur et simple, à une accumulation de faits pris dans le dos-

sier et dans les connaissances personnelles, sans référence aux concepts de base, 
aux instruments d’analyse couramment utilisés par la science économique à propos 
du thème du sujet ; 
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•  à l’opposé, se contenter de la récitation d’un cours théorique sur le phénomène 
étudié, sans lien avec la réalité observable, avec les événements, en particulier sans 
aucune utilisation des faits présentés dans les documents. 

Les références sont trop souvent « parachutées » sans souci d’intégration dans un 
raisonnement ou un enchaînement logique. Elles doivent venir épauler une argu-
mentation.
À propos de la mobilisation des connaissances théoriques, on peut préciser que les 
représentations graphiques en usage en sciences économiques, si elles sont em-
ployées, doivent être accompagnées d’un « mode d’emploi » et d’un raisonnement 
explicite. Les graphiques peuvent compléter une argumentation, ils ne peuvent en 
aucun cas s’y substituer. Il est obligatoire de formuler explicitement les idées qui s’y 
rattachent.
Les schémas fléchés sont à proscrire : rédigez les enchaînements que vous souhaitez 
exposer.

b) Précisions sur le dossier de documents 

Le dossier doit être utilisé par le candidat. Non seulement il a intérêt à le faire, mais, 
en outre, il a obligation de le faire, afin de permettre au correcteur de tester sa capa-
cité à comprendre les informations qui lui sont fournies et à les utiliser
Le contenu du dossier de documents est volontairement incomplet : Il est délibéré-
ment conçu de telle sorte qu’il ne permette pas de traiter l’intégralité du sujet. Il est 
là pour fournir une aide partielle et suggérer des pistes de recherche et de réflexion. 
Le dossier demande donc à être complété par des connaissances personnelles qui 
se greffent sur les documents pour les expliciter et les prolonger, en amont ou en 
aval du raisonnement. En effet, des connaissances personnelles préalables sont indis-
pensables pour comprendre certains documents, souvent volontairement allusifs ou 
tronqués : ils suggèrent une piste, mais laissent à la charge des candidats le soin 
d’apporter les éléments complémentaires nécessaires. 

Enfin, ce n’est pas parce qu’une idée est dans un document qu’elle est vraie… Il faut 
avoir un regard, scientifique. La paraphrase devient alors totalement catastrophique. 
Le document 4 en fournit un bon exemple : la référence à l’endettement des étudiants 
américains a été souvent reprise comme de la paraphrase. Le problème est que c’est 
hors sujet : c’est une dette privée…

Malheur au candidat qui utilise les documents sans valeur ajoutée personnelle ou 
sans discernement élémentaire.

2) Contenu des copies du concours de cette année
Comme les années précédentes, on note une hétérogénéité marquée des copies, 
avec, aux extrêmes, l’existence à la fois d’excellentes copies, qui dénotent une pré-
paration sérieuse et efficace, et des copies extrêmement faibles, tant du point de vue 
de la forme que du fond.

•  Les facteurs de l’endettement sont hors-sujet ; on est plutôt du côté des consé-
quences que des causes
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•  Keynes est présenté comme une machine à dépenser, relançant à tout propos : ce 
genre de propos répété est usant à lire. Les candidats devraient avoir une connais-
sance du keynésianisme mins ridicule. Haut fonctionnaire au Trésor, il s’occupera 
du financement britannique de la seconde guerre mondiale : ce n’est pas le genre 
de poste que l’on confie à un inconséquent financier. Donc de grâce, que les can-
didats cessent les caricatures.

•  De même pour A. Smith avec un État réduit aux fonctions régaliennes et à l’État 
gendarme (expression creuse qu’il faudrait proscrire) : A. Smith est considéré à 
bien des égards comme le père de l’idée des services publics. Là aussi, il faut se 
renseigner un petit peu sur la pensée économique.

•  Le budget d’un État ne se gère pas comme un budget de ménage, « en bon père de 
famille » : il y aune différence fondamentale…

D. Références pour préparer l’épreuve

Il est demandé aux candidats de préparer l’ensemble du programme du concours 
et de ne pas penser traiter le sujet à travers le prisme du seul cours d’économie 
éventuellement suivi durant l’année universitaire courante. Pour aider les candidats, 
signalons :

•  l’ouvrage coordonné par A. Beitone, Économie, sociologie et histoire du monde 
contemporain, aux éditions Bréal, fournit un cadre de préparation de grande qua-
lité. Tout son contenu n’est pas exigible. Il permet de se mettre à jour rapidement 
sur tel ou tel point aussi bien du point de vue de l’analyse que de l’histoire éco-
nomique

•  Le Dictionnaire des sciences économiques d’A. Beitone, A. Cazorla, C. Dollo et A - 
M. Drai édité chez Armand Colin serait d’un usage salutaire pour acquérir le sens 
des notions au gré des révisions.

•  La revue Alternatives Économiques publie chaque année deux hors-série, l’un sur 
l’économie nationale, l’autre sur l’économie mondiale : il y a là un balayage sys-
tématique et sérieux des thèmes actuels avec des mises en perspective historique.

•  La consultation des numéros récents des Cahiers Français à la Documentation 
Française permet de lire quelques articles synthétiques très intéressants.

•  Signalons enfin deux ouvrages de poche bien commodes publiés chaque année 
depuis plus de dix ans à La Découverte dans la collection Repères : L’économie 
française avec la collaboration de l’OFCE et L’économie mondiale avec la collabo-
ration du CEPII. Dans un format très court mais dense et rigoureux scientifique-
ment, les candidats trouveront des synthèses remarquables sur les thèmes qui les 
préoccupent.

La préparation à cette épreuve doit intégrer l’acquisition de connaissances minimales 
sur les grands traits de l’histoire économique depuis 1945.
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2. Proposition de corrigé

Il n’y a jamais un seul plan possible pour traiter un sujet. Le corrigé proposé ici n’est 
qu’une manière correcte, parmi d’autres, de répondre à la question. 
Le plan adopté n’a pas à être prioritairement original. La banalité d’un plan ne doit 
pas faire peur : il ne faut pas à tout prix chercher à être original : l’originalité n’est 
pas une fin en soi. Ce qui prime, c’est de rendre compte avec rigueur de la réalité. 
L’originalité peut être envisagée comme une qualité supplémentaire éventuelle, qui 
enrichit, qui complète la solidité de l’analyse et non qui s’y substitue.
Il n’y a aucune raison sérieuse de s’imposer a priori de faire un plan en deux parties 
plutôt qu’en trois ou l’inverse (Idem pour les sous-parties). Le plan n’est qu’un outil, 
un moyen de présenter clairement et logiquement les idées générales auxquelles on 
a abouti : ce sont donc les idées que l’on veut défendre qui commandent les choix 
concernant la structure du plan.
On cherchera ici à tracer un cadre possible de présentation que les candidats selon 
leur niveau de connaissance pourront enrichir avec des connaissances plus théo-
riques et/ou factuelles. Ce sont des axes de réponse à étayer.

Introduction : principes de construction

1 Amener le sujet (tout en définissant les termes du sujet à mesure qu’on les ren-
contre ; pour le détail, se reporter ci-dessus à l’analyse des termes du sujet)
Il s’agit d’installer la situation en zone euro, le ralentissement de la croissance et la 
panne de l’investissement en particulier. Outre les éléments d’espace et de temps, on 
introduit les définitions des termes clés croissance, zone euro et investissement au gré 
de l’utilisation des termes dans la rédaction.

2 Poser le sujet
− (On recopie le sujet sans changer l’énoncé) : ainsi, dans une zone euro qui voit sa 
croissance ralentir depuis des années (ce que vous avez installé au paragraphe précé-
dent) une politique de relance de l’investissement aurait-elle un sens ?
− (on explicite le sujet : c’est la problématique. Il faut prendre le temps d’expliquer 
votre compréhension de la question posée : vous n’en serez que plus à l’aise pour 
construire l’argumentation de votre réponse) … Ici vous rédigez un texte explicatif 
en reprenant les éléments mentionnés supra en 1.B.2.  

3 Annoncer l’idée générale et le plan (il s’agit de construire une phrase de ma-
nière à indiquer la thèse et annoncer la progression de l’argumentation sans ambiguï-
té (elle peut être construite comme un quasi-assemblage des phrases titres des parties 
de niveau 1)
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Développement (Il s’agit de proposer des axes à développer et illustrer).

1. Une relance de l’investissement peut être ef�cace pour re-
trouver la croissance dans la zone euro

A. Une politique de relance peut permettre d’augmenter la croissance effective 
et potentielle dans une zone euro en panne d’investissement et de croissance

 1)  L’accroissement de l’investissement peut stimuler la demande globale et 
générer un effet multiplicateur sur le revenu global augmentant ainsi la 
croissance potentielle

L’effet multiplicateur d’une augmentation de l’investissement sur la demande globale : 
présentation des enchaînements.
Les vagues de multiplication vont s’atténuant.

 2)  L’accroissement de l’investissement a aussi un effet d’offre élevant la 
croissance potentielle

L’investissement permet de remplacer les équipements vieillissants, de gagner en 
productivité et d’accroître le niveau de production.
Qualité et quantité d’offre sont améliorées.

B. L’investissement public est un levier pour relancer l’investissement privé

 1)  L’investissement public concourt à accroître la con�ance et à créer un 
contexte moins marqué par l’incertitude pour les agents privés

Dans un contexte d’épargne massive, de méfiance entre les banques du fait de la crise 
financière et de méfiance des banques envers les agents non financiers du fait de 
leur mauvaise situation financière, l’investissement public peut concourir à redonner 
confiance aux investisseurs. 
Cela peut modifier leurs anticipations face au risque et les inciter à investir de façon 
privée.

 2) Investissements public et privé peuvent se renforcer
Investissements publics et privés apparaissent complémentaires : l’investissement 
public est un levier pour l’investissement privé.
C’est l’esprit du plan Juncker annoncé en juillet 2014 et pleinement opérationnel 
depuis septembre 2015, impliquant la Banque européenne d’investissement (projets 
d’infrastructures) et le Fonds européen d’investissement (plus spécifiquement dédié 
aux PME-ETI)  

 Conclusion partielle (reprise du 1. + transition)

2. Cette politique de relance de l’investissement n’est pas sans 
condition pour atteindre ses objectifs

A. La mise en œuvre d’une politique de relance de l’investissement se heurte 
à des limites

 1) Le choix du levier d’action est contraint
La relance de l’investissement est doublement contrainte quant aux leviers d’action.
La baisse des taux d’intérêt pour relancer l’investissement est inopérationnelle du fait 
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de la situation de trappe à liquidité. Suite aux politiques monétaires en réaction à la 
crise des subprimes et aux risques déflationnistes, les taux d’intérêt sont à un niveau 
bas, parfois nul voire négatif, mais l’investissement ne réagit plus à ces signaux.
Le stock de dette des États rend l’augmentation des dépenses publiques difficile voire 
impossible pour la plupart: les politiques d’austérité menées ne sont pas propices à 
la relance de l’investissement. 
Au moins, le contexte actuel éloigne le risque inflationniste et le controversé effet 
d’éviction en cas de relance de l’investissement (IS/LM et AS/AD).

 2) Le problème du budget européen
L’UE ne dispose pas d’un budget communautaire suffisant pour agir de façon subs-
tantielle sur l’ensemble des économies : l’effet n’en sera au mieux que très modeste. 
Les pays membres n’ont de cesse que de rogner ou plafonner ce budget (1% du PIB 
européen).
Le fonctionnement européen actuel et les intentions des membres ne vont pas dans 
le sens de l’approfondissement de l’Union dans le domaine de l’intégration fiscale et 
budgétaire.

B. Quelques principes semblent devoir être respectés pour espérer un effet 
favorable

 1)  La relance de l’investissement ne peut pas être ef�cace si elle n’est pas 
coopérative

Le dilemme du prisonnier enseigne que les stratégies non coopératives sont souvent 
sous-optimales.
Seul un abondement de ce budget avec la mise en commun de nouveaux domaines 
pourrait permettre d’accroître son influence avec la mise en en commun de nouveaux 
domaines. C’est l’idée de faire de l’UEM une zone monétaire optimale par l’intégra-
tion fiscalo-budgétaire au lieu d’une simple « police budgétaire » (PSC).

 2)  Actions publiques et actions privées doivent s’articuler sans se substi-
tuer l’une à l’autre 

Les dépenses publiques d’investissement doivent cibler des projets d’intérêt commu-
nautaire permettant de développer l’esprit de coopération (transition énergétique, 
transports modernes, modernisation numérique,…). La question de la sélection des 
projets pertinents est un enjeu (Un acteur public a–t-il la capacité à connaître les 
activités porteuses pour l’avenir mieux qu’un agent privé ?).
Elles ne doivent pas venir en substitution des investissements privés mais les dyna-
miser (crédits d’impôt, appels à projet) de manière à mettre en mouvement toutes les 
énergies et les capacités en étant incitatives.
On retrouve les enseignements de la croissance endogène sur les domaines d’action 
et les modes d’action.

 Conclusion partielle (reprise du 2)

Conclusion

1. Reprise de l’idée générale (cf. introduction3)

2. Ouverture (un thème lié mais en soi hors sujet, pas nécessairement une question) : 
l’impact de ces actions sur l’emploi et la réduction du chômage : une croissance qui 
bénéficie à la vie des habitants.


