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A. Les épreuves du baccalauréat

Composition de la note du bac : les coefficients pour la session 2024 (peut-être)

Moyennes annuelles
en première

•  l’enseignement de spécialité arrêté en première
• l’histoire-géographie

• l’enseignement scientifique (et mathématique)
• la langue vivante A
• la langue vivante B

• l’enseignement moral et civique

8
3
3
3
3
1

40

Moyennes annuelles
en terminale

• l’histoire-géographie
• l’enseignement scientifique

• la langue vivante A
• la langue vivante B

• l’éducation physique et sportive
• l’enseignement moral et civique

3
3
3
3
6
1

Moyennes annuelles des 
enseignements optionnels

• une option en première
• une première option en terminale
• une seconde option en terminale

• LCA (langues et cultures de l’Antiquité) latin
• LCA (langues et cultures de l’Antiquité) grec

2
2
2
4
4

+14

Notes aux épreuves anticipées 
en première

• le français à l’écrit
• le français à l’oral

5
5

60
Notes aux épreuves finales

en terminale

• la philosophie
• l’épreuve orale terminale

• une spécialité poursuivie en terminale
• l’autre spécialité poursuivie en terminale

8
10
16
16

« Modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022 », note de service du 28 juillet 2021, publiée au 
BOÉN n° 30 du 29 juillet 2021. → https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm 

« Place des mathématiques dans les enseignements de première générale 2022-2023 », arrêté du 6 juillet 2022, publié 
au JORF et au BOÉN n° 27 du 7 juillet 2022. → https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2215444A.htm 
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Une spécialité est abandonnée à la fin de la première
Dans la voie générale, l’élève communique au conseil de classe du deuxième trimestre de la classe de 

première l’enseignement de spécialité qu’il ne souhaite pas poursuivre en classe de terminale, 
enseignement qui fait donc l’objet d’une épreuve commune de contrôle continu au troisième trimestre de 
la classe de première.

« Modalités d’organisation du contrôle continu à compter de la session 2021 »,
note de service n° 2019-110 du 23 juillet 2020, publiée au BOÉN spécial n° 7 du 30 juillet 2020. 

→ https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019442N.htm 

À la fin du troisième trimestre de l’année de première, l’élève indique les deux enseignements de 
spécialité qu’il souhaite poursuivre en terminale.

« Enseignements de spécialité : modification », note de service du 12 novembre 2021, publiée au BOÉN n° 43 du 
18 novembre 2021. → https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo43/MENE2128667N.htm 

Si l’enseignement de spécialité HGGSP est poursuivi en terminale pendant l’année 2023-2024, il 
prépare à une épreuve écrite de quatre heures au printemps 2024.

Épreuve de l’enseignement en classe de terminale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Épreuve écrite. Durée : 4 heures

L’épreuve est composée de deux exercices notés chacun sur 10 points : une dissertation et une étude 
critique d’un (ou deux) document(s). Les deux exercices ne peuvent porter sur le même thème.

La dissertation est le traitement d’un sujet donné, avec une introduction, un développement en plusieurs 
parties et une conclusion. Le candidat doit montrer : qu’il maîtrise des connaissances et sait les sélectionner ; 
qu’il sait organiser les connaissances de manière à traiter le sujet ; qu’il a acquis des capacités d’analyse et de 
réflexion.

Pour traiter le sujet, le candidat :
- analyse le sujet et élabore une problématique ;
- rédige un texte pertinent comportant une introduction (dégageant les enjeux du sujet et un fil conducteur en 
énonçant une problématique), plusieurs parties structurées et une conclusion (qui répond à la problématique).

La réalisation d’une illustration en appui du propos (croquis, schéma, etc.) amènera une valorisation de la 
note ; un fond de carte pourra être fourni si cela est adapté au sujet. La réalisation de cette production 
graphique n’a aucun caractère obligatoire, et son absence ne peut aucunement pénaliser le candidat.

L’étude critique concerne un ou deux documents de nature différente. Le sujet se compose d’un titre et 
d’un ou deux documents accompagnés d’une consigne, qui vise à orienter le travail du candidat. Un nombre 
limité de notes explicatives peut également figurer. Le candidat doit montrer : qu’il est capable de construire 
une problématique à partir du sujet indiqué par le titre et abordé par le (ou les) document(s) ; qu’il comprend 
le sens général du (ou des deux) document(s) ; qu’il est capable de sélectionner les informations, de les 
hiérarchiser, de les expliciter ; qu’il sait prendre un recul critique en réponse à sa problématique, en 
s’appuyant d’une part sur le contenu du document et, d’autre part, sur ses connaissances personnelles.

Pour traiter le sujet, le candidat :
- analyse de manière critique les documents en prenant appui sur la consigne et élabore une problématique ;
- rédige une introduction comportant une problématique ;
- organise son propos en plusieurs paragraphes ;
- rédige une conclusion qui comporte une réponse à la problématique.
« Épreuve de l’enseignement de spécialité « histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques » de la classe de 
terminale de la voie générale à compter de la session 2021 de l’examen du baccalauréat », note de service n° 2020-025 

du 11 février 2020, publiée au BOÉN spécial n° 2 du 13 février 2020. 
→ https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001791N.htm 
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B. Une approche pluridisciplinaire

Introduction (4-5 heures)
– L’histoire : la trace ; l’archive ; le témoignage ; 
le récit.
– La géographie : espace et territoire ; analyse 
multiscalaire ; représentation cartographique.
– La science politique : qu’est-ce que le 
politique ?
– La géopolitique : enjeux de pouvoir, 
coopérations et rivalités sur et entre les 
territoires ; poids de l’histoire.
« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques de première générale », arrêté du 
17 janvier 2019 publié au JORF du 20 janvier 2019 et 

au BOÉN du 22 janvier 2019, p. 5. 
→ http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-
MEN-22-1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf 

Fabrice Erre, S’orienter dans la réforme du lycée, 27 mai 2019. 
→ https://www.lemonde.fr/blog/uneanneeaulycee/2019/05/

27/sorienter-dans-la-reforme-du-lycee/ 

Histoire

Le mot « histoire » a pour origine le titre du livre d’Hérodote d’Halicarnasse1, Ἱστορίαι [Histoires, ou 
L’Enquête], écrit vers 440 avant notre ère2. Dans son livre, il fait le récit des guerres médiques ; le premier 
livre est dédié à la muse Clio (βιβλίο Α΄ : Κλειώ).

Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ 
ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν 
Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι᾽ ἣν αἰτίην 
ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.

→ https://el.wikisource.org/wiki/Ιστορίαι (Ηροδότου)/Κλειώ 

Hérodote d’Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête, afin que le 
temps n’abolisse pas les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis soit 
par les Grecs, soit par les Barbares, ne tombent pas dans l’oubli ; et il donne en 
particulier la raison du conflit qui mit ces deux peuples aux prises. 

Hérodote (trad. Andrée Barguet), L’Enquête, Paris, Gallimard, collection « Folio », 1985, 
vol. 1, livre I, paragraphe 1, p. 38.

Hérodote d’Halicarnasse consigne dans cette histoire le résultat de ses 
recherches, afin que les actions des hommes ne soient pas effacées par le temps et 
que les grands et prodigieux exploits accomplis, tant par les Grecs que par les 
barbares, ne tombent dans l’oubli ; il exposera les causes de ces luttes sanglantes et 
divers événements qui les ont précédées.

Hérodote (trad. Pierre Giguet), Histoires, Paris, Hachette, 1913, livre I, paragraphe 1. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112115h/f14.image 

1 Ἁλικαρνασσός en Carie ; aujourd’hui la ville de Bodrum, au sud-ouest de la Turquie.
2 Première édition imprimée Herodotou logoi ennea hoiper epika lountai Mousai [Herodoti libri novem quibus Musarum indita 

sunt nomina], Venise, Aldo Manuzio, 1502. → https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ien.35552000252105 
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ιστορία, αϛ I recherche, information, exploration, . 2, 118 ; . Phæd. 96a ; 
. P.A. 3, 14, etc. II 1 résultat d’une information, connaissance, . 1, 1 ; . 275, 
27, etc. ‖ 2 relation verbale ou écrite de ce qu’on a appris, récit, . 2, 119, etc. ; d’où 
histoire, . 1, 1 ; . Rhet. 1, 4, 13 ; . 1, 57, 5 ; . 1, 5 Reiske ; . Per. 13, etc.

Anatole Bailly, Dictionnaire grec-français, Paris, Hachette, 1950, p. 983.

Pour les premiers historiens, leur rôle est donc de produire un récit basé sur le témoignage, pour 
garder une trace écrite du passé. De ce point de vue, l’histoire est une discipline littéraire.

Les historiens qui nous sont contemporains, notamment les universitaires, présentent leurs travaux 
plutôt comme le produit d’une démarche scientifique, basée sur l’exploitation des sources et leur examen 
critique. Ils peuvent contextualiser, ainsi que mettre en perspective. C’est donc aussi une science humaine.

L’histoire saisit chaque question dans son épaisseur temporelle. Le recours à la longue durée, la mise 
en perspective d’événements et de contextes appartenant à différentes périodes rendent attentif aux 
continuités et aux ruptures, aux écarts et aux similitudes. L’histoire éclaire et contextualise le rôle des 
acteurs.

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale », p. 2.

En histoire, on est sensé rechercher l’objectivité, sans oublier la difficulté d’approcher une « vérité 
historique » qui n’est que partielle, pouvant évoluer avec des remises en cause.

Mais les auteurs universitaires n’ont pas le monopole du passé ; ils sont d’ailleurs rarement parmi les 
auteurs les plus lus. L’histoire peut être instrumentalisée, notamment à des fins politiques, avec parfois des 
conflits médiatisés (tel que le débat autour du « roman national » dans le cas français).

L’histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l’intellectuel ait élaboré. Il fait rêver, il 
enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, 
les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution et rend les 
nations amères, superbes, insupportables et vaines. L’histoire justifie ce que l’on veut, n’enseigne 
rigoureusement rien, car elle contient des exemples de tout et donne des exemples de tout.

Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, éd. Gallimard, 1945, p. 43.

Exemple de réemplois des symboles historiques : la personnification de l’Allemagne

Philipp Veit, Germania, 1848, fresque 
de 482 × 320 cm, Germanisches 
Nationalmuseum à Nuremberg 

(auparavant dans la Paulskirche). 
→ https://www.gnm.de/ 

Friedrich August von Kaulbach, 
Germania August 1914, 1914, huile 

sur toile de 192 × 149 cm, 
Deutsches Historisches Museum 

de Berlin. → https://www.dhm.de/ 

Germania interprétée par l’actrice 
berlinoise Roby Commey sur la 

pochette et dans le clip Deutschland de 
Rammstein, en mars 2019.

→ https://www.rammstein.de/ 
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Géographie

Le mot de « géographie » est lui aussi d’origine grecque, attribué à Ératosthène de Cyrène au e siècle 
avant notre ère. En grec, le mot γεωγραφία est composé de γῆ (la Terre) et de γράφειν (l’écriture, l’étude) : 
c’est donc l’étude de la Terre3.

La géographie permet ici d’identifier et de comprendre les logiques d’organisation de l’espace ainsi 
que l’influence des acteurs sur les territoires. Par la pratique continue du changement d’échelles, par la 
réalisation et l’analyse de cartes, par l’intérêt porté aux territoires proches ou éloignés, elle autorise les 
comparaisons et la réflexion critique.

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale », p. 2.

La géophysique, la climatologie, la géodésie et la 
cartographie sont des disciplines faisant massivement appel aux 
mathématiques, à l’informatique, à la géologie, à la physique ou 
la biologie ; par ces domaines, la géographie fait partie des 
sciences dures (les sciences exactes). La géographie peut aussi se 
spécialiser dans l’étude de la société, de l’économie, des villes, 
etc., en faisant aussi une science humaine.

Si la cartographie est une simple représentation simplifiée 
(toute carte est fausse par définition), la géographie est l’étude 
des espaces4 et territoires5.

Enfin, tout comme en histoire, la neutralité est souvent 
difficile à atteindre : par exemple une  projection n’est qu’un 
point de vue ; il existe une géographie du genre, une géographie 
marxiste, etc.

La géographie est une des bases de la formation des valeurs 
patriotiques, de l’identité et de la conscience nationales et 
culturelles.

Vladimir Poutine, discours à la Société de géographie, 27 avril 2017.

Exemple de l’usage politique de la 
cartographie

Topografische Karte 1:200.000, 1988, 
Zentral-und Landesbibliothek à Berlin. 

→ http://yris.yira.org/essays/954  

Yanko Tsvetkov, Atlas of Prejudice, Alphadesigner, 2013 ;
(trad. Jean-Loup Chiflet), Atlas des préjugés, Paris, Éditions des Arènes, 2014, p. 34.

3 Ce qui n’empêche pas qu’on fasse la même chose pour la Lune, Mars, Vénus et Uranus, planisphères à l’appui.
4 → http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/espace 
5 → http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/territoire 
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Géopolitique

La géopolitique est une discipline plus neuve, définit seulement au tout début du e siècle6.

La géopolitique envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir entre des territoires considérés dans 
leur profondeur historique, ainsi que les représentations qui les accompagnent.

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale », p. 2.

La géopolitique étudie donc les rivalités et rapports de force entre États, ou les enjeux de pouvoir sur 
un territoire. Cette discipline s’est développée très tardivement en France, seulement à partir des années 
19707.

Halford John Mackinder, « The Geographical Pivot of History », The Geographical Journal, vol. 23, n° 4, avril 1904, 
p. 435. → http://intersci.ss.uci.edu/wiki/eBooks/Articles/1904%20HEARTLAND%20THEORY%20HALFORD

%20MACKINDER.pdf 

Who rules East Europe commands the Heartland; Who rules the Heartland commands the World 
Island; Who rules the World Island commands the World.

Qui gouverne l’Europe orientale commande le pivot du monde ; qui gouverne le pivot commande l’île 
mondiale ; qui gouverne l’île mondiale commande le monde.
Halford John Mackinder, Democratic Ideals and Reality: a study in the politics of reconstruction, New York, H. Holt and 

company, 1919, p. 194. → http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=loc.ark:/13960/t4dn4ng2s 

En Allemagne, les concepts géopolitiques ont été repris par 
les Nazis, notamment la notion d’espace-vital (Lebensraum), que 
est l’application aux États du darwinisme social8.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les géopoliticiens 
allemands utilisent la notion de Wehrgeopolitik9, tandis que 
leurs homologues américains ont la geo-strategy.10.

Facts in Review, New York, German Library 
of Information, 1940.

6 Rudolf Kjellen, Der Staat als Lebensform [L’État comme forme de vie], Leipzig, Hirzel, 1917.
7 Yves Lacoste, La géographie ça sert d’abord à faire la guerre, Paris, F. Maspero, 1973.
8 Friedrich Ratzel, Politische Geographie, Munich, Leipzig et Oldenbourg, 1897. Friedrich Ratzel, « Der Lebensraum: eine 

Biogeographische », dans Karl Bücher (éd.), Festgaben für Albert Schäffle, 1901.
9 Karl Ernst Haushofer, Wehrgeopolitik: Geogr. Grundlagen e. Wehrkunde, Berlin, Junker und Dünnhaupt, 1941.
10 Frederick Lewis Schuman, « Let Us Learn Our Geopolitics », Current History, volume 2, n° 9, 1942, p. 164.
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Sciences politiques

La science politique étudie les phénomènes dans leur spécificité politique. Elle est ici abordée à 
partir de ses principaux domaines : l’étude des relations internationales, des concepts, des régimes et des 
acteurs politiques (dont les organisations internationales) dans une démarche comparative.

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale », p. 2.

La notion de politique est encore une fois un mot d’origine grecque, πολιτικός désignant ce qui est 
relatif à la cité (πόλις) et aux citoyens (πολίτης). Cf. Aristote, Πολιτικά, e siècle av. notre ère.

Un exemple de cartographie électorale, permettant une analyse politique

→ https://interaktiv.waz.de/europawahl-deutschland/ 
→ https://www.spiegel.de/politik/deutschland/europawahl-2019-alle-ergebnisse-aus-deutschland-im-ueberblick-a-

1267860.html 

C. Soyez des élèves actifs

Le programme de l’enseignement de spécialité « histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques » indique que les élèves doivent participer.

Des jalons sont définis pour la mise en œuvre des composantes du thème. Il s’agit d’exemples qui, 
problématisés, permettent de circonscrire le traitement du thème. Les jalons peuvent être traités de diverses 
manières, notamment par une présentation conduite par le professeur comme par des exposés et/ou des dossiers 
individuels ou collectifs à l’initiative des élèves, le tout s’appuyant sur des documents que les élèves peuvent 
étudier individuellement ou en groupe. Le professeur apprécie le degré d’approfondissement de l’étude de chaque 
jalon.

L’enseignement donne aussi aux élèves l’opportunité de réaliser des fiches de lecture sur des ouvrages relatifs 
aux thèmes étudiés et d’élaborer des projets qui les invitent à se documenter et à développer leurs capacités 
d’expression, écrite et orale.
« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale », arrêté du 17 janvier 

2019 publié au JORF du 20 janvier 2019 et au BOÉN du 22 janvier 2019, p. 3. 
→ http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf 
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Thème 1 – Comprendre un régime politique : la démocratie
• Une démocratie directe mais limitée : être citoyen à Athènes au e siècle.
• Participer ou être représenté : Benjamin Constant, « liberté des Anciens, liberté des Modernes ».
• L’inquiétude de Tocqueville : de la démocratie à la tyrannie ? Une analyse politique.
• Crises et fin de la démocratie : le Chili de 1970 à 1973.
• D’un régime autoritaire à la démocratie : le Portugal et l’Espagne de 1974 à 1982.
• Le fonctionnement de l’Union européenne : démocratie représentative et démocratie déléguée.
• L’Union européenne face aux citoyens et aux États : les remises en question depuis 1992.

Thème 2 – Analyser les dynamiques des puissances internationales
• L’Empire ottoman, de l’essor au déclin.
• Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un empire : la Russie depuis 1991.
• L’enjeu de la langue : anglais et français dans les relations internationales, francophonie, instituts 
Confucius...
• Les nouvelles technologies : puissance des géants du numérique (GAFAM, BATX...), impuissance des 
États et des organisations internationales ?
• La maîtrise des voies de communication : les « nouvelles routes de la Soie ».
• Les lieux et les formes de la puissance aux États-Unis (siège de l’ONU, Hollywood, MIT...).
• Unilatéralisme et multilatéralisme : un débat international
• Points d’appui et zones d’influence des États-Unis dans un monde multipolaire.

Thème 3 – Étudier les divisions politiques du monde : les frontières
• Pour se protéger : le limes rhénan.
• Pour se partager des territoires : la conférence de Berlin et le partage de l’Afrique.
• Pour séparer deux systèmes politiques : la frontière entre les deux Corée.
• Reconnaître la frontière : la frontière germano-polonaise de 1939 à 1990, entre guerre et diplomatie.
• Dépasser les frontières : le droit de la mer (identique sur l’ensemble des mers et des océans, 
indépendamment des frontières).
• Les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières : venir en Europe, passer la frontière.
• Les frontières d’un État adhérent.
• Les espaces transfrontaliers intra-européens : passer et dépasser la frontière au quotidien.

Thème 4 – S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication
• L’information imprimée : de la diffusion de l’imprimerie à la presse à grand tirage.
• L’information par le son et l’image : radio et télévision au e siècle.
• L’information mondialisée et individualisée : naissance et extension du réseau Internet.
• L’information dépendante de l’opinion ? L’affaire Dreyfus et la presse.
• L’information entre le marché et l’État : histoire de l’Agence Havas et de l’AFP.
• Information et propagande en temps de guerre : les médias et la guerre du Vietnam.
• Vers une information fragmentée et horizontale.
• Témoignages et lanceurs d’alerte.
• Les théories du complot : comment trouvent-elles une nouvelle jeunesse sur Internet ?

Thème 5 – Analyser les relations entre États et religions
• Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir : le couronnement de Charlemagne.
• Pouvoir politique et magistère religieux : le calife et l’empereur byzantin au e-e siècle, approche 
comparée.
• La laïcité en Turquie : l’abolition du califat en 1924 par Mustapha Kemal.
• États et religions dans la politique intérieure des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale.
• État et religions en Inde : « sécularisme » et dimension politique de la religion.
• Les minorités religieuses en Inde.
• Des enjeux géopolitiques : l’Inde et le Pakistan.

   --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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