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ÊÀÊ ÍÀÄÎ ÈÇÓ×ÀÒÜ ÞÍÈÒÓ

Êóðñ �Ôðàíöóçñêèé ÿçûê. Ïðîôåññèîíàëüíûé êóðñ. Äåëîâîé�
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñòóäåíòîâ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì �Ýêîíîìèêà�,
�Ìåíåäæìåíò� è �Ëèíãâèñòèêà�, ïðîäîëæàþùèõ èçó÷àòü ôðàíöóçñêèé ÿçûê
ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ Áàçîâîãî êóðñà ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà (Þíèòû 1�8).

Þíèòà 1 ñîñòîèò èç 5 óðîêîâ, ðàññ÷èòàííûõ íà èçó÷åíèå â òå÷åíèå
5 íåäåëü. Êàæäûé óðîê èçó÷àåòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè. 5 äíåé
ñòóäåíò èçó÷àåò ìàòåðèàëû óðîêà, çàòðà÷èâàÿ íà ýòî íå ìåíåå 1 ÷àñà â
äåíü. 6-îé äåíü � ýòî àóäèòîðíîå çàíÿòèå (2 ó÷åáíûõ ÷àñà), íà êîòîðîì
òüþòîð ïðîâåðÿåò ñàìîñòîÿòåëüíóþ ðàáîòó ñòóäåíòîâ. Ïîñëå èçó÷åíèÿ
âñåõ óðîêîâ þíèòû ïðîâîäèòñÿ êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå.

Âåäóùàÿ òåìà Þíèòû 1 � �Ââåäåíèå â ýêîíîìèêó. Îñíîâíûå
ïîíÿòèÿ ýêîíîìèêè è êîììåðöèè.�

Þíèòà ðàññ÷èòàíà íà åæåäíåâíûå ñàìîñòîÿòåëüíûå çàíÿòèÿ.
Ïåðâûé äåíü (Jour 1) ó÷àùèéñÿ ðàáîòàåò ñ òåêñòîì ïî

ñïåöèàëüíîñòè, ÷èòàåò è ïåðåâîäèò, ïîëüçóÿñü ðåêîìåíäîâàííûìè
ñëîâàðÿìè.

Âòîðîé äåíü (Jour 2) ñòóäåíò ðàáîòàåò ñ äðóãèì òåêñòîì ïî
ñïåöèàëüíîñòè.

Òðåòèé äåíü (Jour 3) îòâîäèòñÿ íà îòðàáîòêó íîâîé ëåêñèêè. Ñòóäåíò
âûïîëíÿåò çàäàíèå íà ïåðåâîä ñ ðóññêîãî íà ôðàíöóçñêèé
ïðåäëîæåíèé, ñîäåðæàùèõ ëåêñèêó óðîêà.

×åòâåðòûé äåíü (Jour 4) ïîñâÿùåí ãðàììàòè÷åñêîìó òðåíèíãó (Point
Grammatical). Ñòóäåíò ïîâòîðÿåò òå ÿâëåíèÿ ãðàììàòèè,
âñòðå÷àþùèåñÿ â òåêñòàõ óðîêà, êîòîðûå âûçûâàþò íàèáîëüøóþ
òðóäíîñòü íà ïðàêòèêå (les difficultés grammaticales).

Ïÿòûé äåíü (Jour 5). Â ýòîì ðàçäåëå óðîêà äàíû çàäàíèÿ ïî ðàáîòå
ñ îðèãèíàëüíûìè ôðàíöóçñêèìè äîêóìåíòàìè ïî òåìàòèêå óðîêà, à
òàêæå óïðàæíåíèÿ è ðîëåâûå èãðû. Âûïîëíåíèå ýòèõ çàäàíèé
ïîçâîëÿåò çàêðåïèòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà ïðàêòèêå.

Íà àóäèòîðíîì çàíÿòèè (Jour 6) òüþòîð ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü
âûïîëíåíèÿ çàäàíèé óðîêà. Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ àóäèòîðíîãî
çàíÿòèÿ ñì. íèæå.

ÊÀÊÈÌÈ ÏÎÑÎÁÈßÌÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß

� Ãàê Â.Ã., Ãàíøèíà Ê. À. Íîâûé ôðàíöóçñêî-ðóññêèé ñëîâàðü. Ì., 1995.

� Ãàâðèøèíà Ê.Ñ. è äð. Dictionnaire commercial et financier. Ì.: Vikra, 1993.

� Ìà÷êîâñêèé Ã. È. Ôðàíöóçñêî-ðóññêèé þðèäè÷åñêèé ñëîâàðü. Ì.:
Ðóññî, 1995.

� Le Nouveau Petit Robert. P., 1994.
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� Ùåðáà Â. Ë. Ðóññêî-ôðàíöóçñêèé ñëîâàðü. Ì., 1995.

Ó÷åáíèêè è ïîñîáèÿ

� Êèñòàíîâà Ë.Ô., Øàøêîâà Ñ.À. Äåëîâîå îáùåíèå íà ôðàíöóçñêîì
ÿçûêå. Ì., 1995.

� Danilo M., Taurin B. Le français de l’entreprise. P.: Clé International, 1990.

� Gaillard B. Pratique du français de A à Z. P.: Hatier, 1995.

� L’homme et l’économie mondiale / Larousse encyclopédie thématique mémo.
P.: Larousse, 1995.

Ïîìèìî àóäèîêóðñà ÑÃÓ FA, ïðèëàãàåìîãî ê äàííîé þíèòå, ìû
ðåêîìåíäóåì Âàì äëÿ ðàçâèòèÿ ïðàêòèêè âîñïðèÿòèÿ ôðàíöóçñêîé
ðå÷è íà ñëóõ ñëóøàòü ðàäèîïåðåäà÷è Radio France International íà
ñðåäíèõ è êîðîòêèõ âîëíàõ, è, åñëè åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü,
ñìîòðåòü ïðîãðàììû TF5, M6 è äðóãèå ôðàíêîÿçû÷íûå òåëåêàíàëû.

ÌÅÒÎÄÈÊÀ JOUR 3

Ýòà ìåòîäèêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî Âû îòðàáàòûâàåòå
îïðåäåëåííûå ïîíÿòèÿ è êîíñòðóêöèè äåëîâîãî ôðàíöóçñêîãî,
óïîòðåáëÿþùèåñÿ â òåêñòàõ êîììåð÷åñêèõ ñîãëàøåíèé, çàêîíîâ,
ðåãóëèðóþùèõ ýòó ñôåðó, â êîíòðàêòàõ, â äåëîâîé ïåðåïèñêå è ò.ï.

Â ëåâîé êîëîíêå ïîìåùåíû ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ
â òåêñòå óðîêà. Âàì íàäî íàéòè èõ â ñëîâàðå, óçíàòü âñå èõ çíà÷åíèÿ è
ñëó÷àè óïîòðåáëåíèÿ ïî ñëîâàðþ, à çàòåì âûïîëíèòü ïåðåâîä ñ ðóññêîãî
íà ôðàíöóçñêèé ôðàç, ñîäåðæàùèõ ýòî ñëîâî.

ÊÀÊ Ó×ÈÒÜ ÍÎÂÛÅ ÑËÎÂÀ È ÈÄÈÎÌÛ

Âñå íîâûå ñëîâà è èäèîìû âûïèøèòå â òåòðàäü (ðóêîïèñíûé
ñëîâàðü), ñîïðîâîæäàÿ ðóññêèì ïåðåâîäîì. Ïîâòîðÿéòå èõ êàæäûé
äåíü, çàòðà÷èâàéòå íà ýòî íå ìåíåå 15 ìèíóò.

ÀÓÄÈÎÊÓÐÑ ÑÃÓ (FA)

Òåêñòû óðîêîâ (Jour 1�2) çàïèñàíû íà ïëåíêó � àóäèîêóðñ ÑÃÓ FJ-
01-03.



7
Ñîâðåìåííûé Ãóìàíèòàðíûé Óíèâåðñèòåò

ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÒÜ Ñ ÒÅÊÑÒÎÌ: ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÔÏ
(ðóññêî-ôðàíöóçñêèé ïåðåâîä)

Ïðî÷èòàéòå ôðàíöóçñêèé è ðóññêèé òåêñòû. Çàêðîéòå ôðàíöóçñêèé
òåêñò. Ïðîñìîòðèòå ðóññêèé òåêñò è âûäåëèòå äëÿ ñåáÿ åãî îñíîâíûå
èäåè. Ïðîñìîòðèòå ñïèñîê íîâûõ ñëîâ. Ðóññêóþ ôðàçó ðàçäåëèòå íà
ñîñòàâíûå ÷àñòè: ïîäëåæàùåå, ñêàçóåìîå, äîïîëíåíèå, îáñòîÿòåëüñòâà
âðåìåíè è ìåñòà. Ñëîæíîñî÷èíåííûå è ñëîæíîïîä÷èíåííûå
ïðåäëîæåíèÿ ðàçäåëèòå íà îñíîâíûå ïðåäëîæåíèÿ è ïðèäàòî÷íûå.
Íà÷íèòå ïåðåâîäèòü òåêñò, ïîëüçóÿñü ñïèñêîì íîâûõ ñëîâ è ñïåöèàëüíûì
ñëîâàðåì. Âû ïðîâåðÿåòå ïåðåâîä ïîñëå òîãî, êàê çàêîí÷èòå ïåðåâîä
ïîñëåäíåé ôðàçû. Ïðîñìîòðèòå ïîëó÷èâøèéñÿ òåêñò â öåëîì, âíåñèòå
íåîáõîäèìûå, ñ Âàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ïîïðàâêè. Îòêðîéòå ôðàíöóçñêèé
òåêñò è ñîïîñòàâüòå Âàø âàðèàíò ñ îðèãèíàëîì. Ïðîàíàëèçèðóéòå Âàøè
îøèáêè è ðàñõîæäåíèÿ ñ ôðàíöóçñêèì òåêñòîì, ôðàçû è ñëîâîñî÷åòàíèÿ,
íåçíàêîìûå äëÿ Âàñ, èëè òå, êîòîðûå Âû ñîñòàâèëè, ïðàâèëüíî âûïèøèòå
â ñïåöèàëüíóþ òåòðàäü èäèîì. Ïðîàíàëèçèðóéòå êîíñòðóêöèþ ôðàç
ôðàíöóçñêîãî òåêñòà.
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÌÅÍÈÉ

  ¹ ï/ï      Óìåíèÿ     Àëãîðèòì

1

2

3

Íàõîæäåíèå ýêâè-
âàëåíòà ñëîâà
(âûðàæåíèÿ)

Îïðåäåëåíèå
ñòðóêòóðû òåêñòà

Ïèñüìåííîå
âûðàæåíèå ìíå-

íèÿ íà îñíîâàíèè
ïðî÷èòàííîãî

òåêñòà

1. Îïðåäåëèòå ñèíòàêñè÷åñêóþ ðîëü è ãðàì-
ìàòè÷åñêóþ ïðèíàäëåæíîñòü ñëîâà (ñëîâ),
ê êîòîðûì íóæíî ïîäîáðàòü ýêâèâàëåíò.

2. Îïðåäåëèòå çíà÷åíèå ýòîãî ñëîâà
(âûðàæåíèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíòåêñòîì.

3. Âûáåðèòå ñðåäè ïðåäîñòàâëåííûõ âàðèàí-
òîâ ýêâèâàëåíòîâ ïîäõîäÿùèå ïî ñèíòàêñè-
÷åñêèì è ãðàììàòè÷åñêèì ïàðàìåòðàì.

4. Óòî÷íèòå çíà÷åíèå âûáðàííûõ ñëîâ
(âûðàæåíèé).

5. Îòìåòüòå ñîîòâåòñòâóþùèé äàííîìó
ñëîâó (âûðàæåíèþ) ýêâèâàëåíò.

1. Íàçîâèòå õàðàêòåð ðàçáèåíèÿ òåêñòà íà
ïàðàãðàôû.

2. Îïðåäåëèòå ñîäåðæàíèå êàæäîãî èç
ïàðàãðàôîâ.

3. Äëÿ êàæäîãî ïàðàãðàôà îïðåäåëèòå åãî
âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó, óêàçàâ ëîãè÷åñêèå
àðòèêóëÿòîðû.

1. Ïðî÷èòàéòå èñõîäíûé òåêñò, óñòàíîâèòå åãî
ñòðóêòóðó è ñîäåðæàíèå, à òàêæå åãî ëåêñè-
÷åñêèå è ñòèëèñòè÷åñêèå îñîáåííîñòè.

2. Ñîñòàâüòå ïëàí ñî÷èíåíèÿ.
3. Ñôîðìóëèðóéòå òå ôàêòû è ñâîè äîâîäû,

êîòîðûå âû íàìåðåíû èñïîëüçîâàòü.
4. Óñòàíîâèòå ìåæäó íèìè ëîãè÷åñêèå ñâÿçè

è ïîäáåðèòå àðòèêóëÿòîðû.
5. Íàïèøèòå ñî÷èíåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ

ðàçðàáîòàííûì ïëàíîì; èñïîëüçóéòå â íåì
êëþ÷åâûå ñëîâà èñõîäíîãî òåêñòà, íî
èçáåãàéòå óïîòðåáëåíèÿ öåëûõ ôðàç è
ÿçûêîâûõ êîíñòðóêöèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
èñõîäíîì òåêñòå, áåç èçìåíåíèé.

6. Ïðî÷èòàéòå ïîëó÷åííîå ñî÷èíåíèå, ïðîâå-
ðÿÿ åãî îðôîãðàôèþ, ïóíêòóàöèþ, ñîãëàñî-
âàíèå ãðàììàòè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé, à òàêæå
ñòèëü.
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ÏÐÈÌÅÐÛ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÓÏÐÀÆÍÅÍÈÉ ÍÀ ÓÌÅÍÈß

1. Íàéäèòå â ïðàâîé êîëîíêå ýêâèâàëåíò âûäåëåííûõ ñëîâ
(âûðàæåíèé):

Ils auraient aimé flâner . jeu de cartes solitaire
se promener sans but précis
montrer

1) Ïîä÷åðêíóòîå ñëîâî ÿâëÿåòñÿ èíôèíèòèâîì ãëàãîëà â ôóíêöèè
äîïîëíåíèÿ.

2) Îíî îçíà÷àåò «ïðîãóëèâàòüñÿ, äåôèëèðîâàòü».

3) Ñðåäè äàííûõ âàðèàíòîâ ïî ãðàììàòè÷åñêîìó ïðèçíàêó ïîäõîäÿò: “se
promener sans but précis”, “montrer”.

4) “Se promener sans but précis” îçíà÷àåò �ïðîãóëèâàòüñÿ áåç
îïðåäåëåííîé öåëè�, �montrer” – �ïîêàçûâàòü�.

5) Î÷åâèäíî, ÷òî ýêâèâàëåíòîì ïîä÷åðêíóòîãî ãëàãîëà ÿâëÿåòñÿ
âûðàæåíèå �se promener sans but précis”.

Óìåíèÿ 2, 3 ðàçáèðàþòñÿ íà àêòèâíîì çàíÿòèè.
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L’HOMME ET L’ÉCONOMIE

L’aventure humaine s’appuie sur
l’acte économique.

Cette extraordinaire aventure
s’appuie sur l’appropriation et la
transformation du monde extérieur par
l’homme; c’est l’activité économique,
objet d’étude de l’économie politique.
L’homme produit des biens, les
consomme et fabrique des outils pour
améliorer la production, pour à
nouveau répartir celle-ci et la
consommer.

La production d’outils de plus en
plus perfectionnés et leur utilisation,
de la préhistoire aux firmes
multinationales, imposent l’ idée
d’evolution économique. Elle se
traduit par une appropriation de plus
en plus grande du monde. On peut
dire que la “prothèse économique”
créée par l’homme s’accroît. Ce
phénomène s’accompagne de
plusieurs grandes caractéristiques.

La premiere grande caractéristique
de l’évolution économique réside dans
une recherche, consciente ou non, de
gains de productivité par les sociétés
humaines.

×ÅËÎÂÅÊ È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Æèçíü ëþäåé îïèðàåòñÿ íà
ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ýòà óäèâèòåëüíàÿ æèçíü ëþäåé
îïèðàåòñÿ íà îñâîåíèå è
ïðåîáðàçîâàíèå ÷åëîâåêîì âíåøíåãî
ìèðà; èìåííî ýêîíîìè÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì
èçó÷åíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè.
×åëîâåê ïðîèçâîäèò ïðîäóêòû,
ïîòðåáëÿåò èõ è ïðîèçâîäèò îðóäèÿ
òðóäà, ÷òîáû óëó÷øèòü ïðîäóêöèþ,
÷òîáû çàòåì âíîâü ðàñïðåäåëèòü è
ïîòðåáèòü åå.

Ïðîèçâîäñòâî âñå áîëåå è áîëåå
ñîâåðøåííûõ îðóäèé òðóäà è èõ
èñïîëüçîâàíèå, íà÷èíàÿ ñ
ïåðâîáûòíî-îáùèííîãî ñòðîÿ äî
ïåðèîäà íûíåøíèõ ÒÍÊ, íàñòîé÷èâî
âîçâðàùàåò íàñ ê èäåå
ýêîíîìè÷åñêîé ýâîëþöèè. Îíà
âûðàæàåòñÿ ÷åðåç âñå âîçðàñòàþùåå
îñâîåíèå ñîâðåìåí-íîãî ìèðà.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî òàê íàçûâàåìûé
�ýêîíîìè÷åñêèé ïðîòåç�, ñîçäàííûé
÷åëîâåêîì, ðàñò¸ò. Ýòîò ôåíîìåí
ñîïðîâîæäàåòñÿ ðÿäîì
îòëè÷èòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê.

Ïåðâàÿ îòëè÷èòåëüíàÿ õàðàê-
òåðèñòèêà ýêîíîìè÷åñêîé ýâîëþöèè
çàêëþ÷àåòñÿ â îñîçíàííîì èëè
íåîñîçíàííîì ïîèñêå ðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, êîòîðûé
âåäóò âñå îáùåñòâà ëþäåé.

LEÇON 1 ÓÐÎÊ 1

JOUR 1 ÄÅÍÜ 1

Ïåðåâåäèòå òåêñò ïî ìåòîäèêå ÐÔÏ
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Ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà
îçíà÷àåò ïðîèçâîäèòü òî æå êîëè÷åñòâî
òîâàðîâ, íî çà ìåíüøèé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè, èëè â áîëåå øèðîêîì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà, îòâå÷àòü óäîâëåòâîðåíèþ
îäíîé è òîé æå ïîòðåáíîñòè è
ýêîíîìèòü ïðè ýòîì çàòðàòû òðóäà
÷åëîâåêà.

Òàêèì îáðàçîì, ðàçâèòèå
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîòåçà âûòåêàåò èç
ïðîèçâîäñòâà âñ¸ áîëåå âîçðàñòàþ-
ùåãî êîëè÷åñòâà òîâàðîâ.

Ìîæíî ïðîèçâåñòè ðàçëè÷èå ìåæäó
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ òðóäà è
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ êàïèòàëà. Â
êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ñëåäóåò
îïðåäåëèòü îòäåëüíî äîëþ ó÷àñòèÿ
÷åëîâåêà è ìàøèíû â óëó÷øåíèè
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, íî â
ëþáîì ñëó÷àå, ñî÷åòàíèå ÷åëîâåê-
îðóäèå ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ
íåðàçäåëèìûì, è íåîáõîäèìûé îáú¸ì
ïðîèçâîäñòâà äîëæåí âûïîëíÿòüñÿ
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè.

È íàêîíåö, åñëè îòäåëüíûå
îáùåñòâà ëþäåé, êàæåòñÿ, ïðîÿâëÿþò
ïðåíåáðåæåíèå ê âîïðîñàì óëó÷øåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, òî ìû
âïðàâå êîíñòàòèðîâàòü òîò ôàêò, ÷òî â
êîíöå XX âåêà ýòè, òàê íàçûâàåìûå
òðàäèöèîííûå îáùåñòâà, íàõîäÿòñÿ
íà ïóòè èñ÷åçíîâåíèÿ.

Ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà
ïîçâîëÿåò âñåì îáùåñòâàì ëþäåé
óëó÷øèòü èõ óðîâåíü æèçíè;
óâåëè÷åíèå áëàã � ìàòåðèàëüíûõ,
òàêèõ êàê ïðîäóêòû ïèòàíèÿ èëè
îäåæäà, èëè íåìàòåðèàëüíûõ, òàêèõ
êàê ìåäèöèíñêàÿ äèàãíîñòèêà, �
ïðåäîñòàâëÿåò áîëüøóþ âîçìîæíîñòü
óïðàâëÿòü óñëîâèÿìè æèçíè.

Une hausse de productivité signifie
produire autant de biens en moins de
temps, ou, dans un sens plus large,
répondre à un même besoin en
économisant du travail humain.

Le développement de la prothèse
économique résulte ainsi de la
production d’un nombre de plus en
plus élevé d’objets.

On peut distinguer productivité du
travail et productivité du capital. On
mesurera dans chacun des cas
l’influence du travail de l’homme ou
celle de l’apport d’une machine dans
l ’amél iorat ion de la product ion,
mais, de toute manière, le couple
homme-out i l  est une donnée
indissociable et la mesure de la
product iv i té doit  s ’ef fectuer de
manière globale.

Enfin, si la recherche des gains de
productivité semble ignorée de
certaines sociétés humaines, il faut
bien constater que ces sociétés —
dites traditionnelles — sont en voie
d’extinction à la fin du XXe s.

Les gains de productivité
permettent aux sociétés humaines
d’améliorer leur niveau de vie; la
multiplication des biens — matériels,
tels que la nourriture ou l’habillement,
ou immatériels, tels qu’un diagnostic
médical — offre une plus grande
domination des conditions de vie.
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ÊÐÈÇÈÑÛ

Ïîèñê ïóòåé ïîâûøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà âåä¸òñÿ
íåðåãóëÿðíî: òàêàÿ íåðåãóëÿðíîñòü
ÿâëÿåòñÿ äðóãîé îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé
ýêîíîìè÷åñêîé ýâîëþöèè. Çà
ïåðèîäàìè ñòàáèëüíîñòè è ïîðÿäêà
ñëåäóþò ôàçû ïîòðÿñåíèÿ,
äåçîðãàíèçàöèè, õàîñà, è òàêàÿ ñìåíà
ïðîèñõîäèò äîñòàòî÷íî ðåãóëÿðíî.

LES CRISES

Le mouvement de recherche de
gains de productivité ne s’effectue pas
de manière continue: la discontinuité est
une autre grande caractéristique de
l’évolution économique. À des périodes
de stabilité et d’ordre succèdent des
phases de bouleversement,
désorganisation, chaos, et ce, de
manière assez régulière.

Vocabulaire

évolution économique � ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
activité économique � ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
appropriation � ïðèñâîåíèå, îñâîåíèå
transformation � òðàíñôîðìàöèÿ, èçìåíåíèå, ïåðåõîä
économie politique � ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ
produire � ïðîèçâîäèòü
biens � èìóùåñòâî, òîâàðû, ìàòåðèàëüíûå áëàãà
nourriture � ïèòàíèå, ïðîäîâîëüñòâèå
habillement � îäåæäà
repartir � ðàñïðåäåëÿòü
consommer � ïîòðåáëÿòü
fabriquer � ïðîèçâîäèòü, èçãîòîâèòü
outils � îðóäèÿ ïðîèçâîäñòâà
améliorer � óëó÷øàòü, óñîâåðøåíñòâîâàòü
production (f) � ïðîèçâîäñòâî
utilisation � èñïîëüçîâàíèå
hausse de productivité (f) � ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
prothèse économique � ýêîíîìè÷åñêèé ïðîòåç
mesure de la productivité � ìåðà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
sociétés traditionnelles � òðàäèöèîííûå îáùåñòâà
gains de productivité � ïðèðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
niveau de vie � óðîâåíü æèçíè
productivité de capital � ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êàïèòàëà
productivité de travail � ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà

JOUR 2      ÄÅÍÜ 2

Ïåðåâåäèòå òåêñò ïî ìåòîäèêå ÐÔÏ
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Äóàëüíûé õàðàêòåð êðèçèñà.
Êðèçèñ ñîîòíîñèòñÿ ñ ðàçðóøåíèåì
îäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ìèðà äðóãèì:
â ýòîò ïåðèîä ìû ÿâëÿåìñÿ
ñâèäåòåëÿìè äâîéíîãî ôåíîìåíà �
êîí÷èíîé îäíîãî ìèðà è ðîæäåíèåì
íîâîãî.

Íåîáõîäèìîñòü êðèçèñîâ.
Êðèçèñû âîçíèêàþò òîãäà, êîãäà
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà äîñòèãàåò
ñâîèõ ïðåäåëîâ ðîñòà ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè òðóäà. Ýêîíîìè÷åñêèé ìèð
ôóíêöèîíèðóåò êàê åäèíûé êîìïëåêñ
ýëåìåíòîâ, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
ïîèñê ïóòåé ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà. Â îïðåäåë¸ííûé
ìîìåíò òàêàÿ ìåõàíèêà äåéñòâèÿ
ñòàëêèâàåòñÿ ñ îïðåäåë¸ííûì
ïðåäåëîì ïî îòíîøåíèþ ê
ïîñòàâëåííîé öåëè. È òîãäà
ïðîèñõîäèò êðàõ ñóùåñòâóþùåé
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, íà ñìåíó
êîòîðîé ïðèõîäèò íîâàÿ ñèñòåìà,
ïîçâîëÿþùàÿ äîáèòüñÿ íîâîãî ðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.

Îáúÿñíåíèÿ. Äëÿ îäíèõ
ýêîíîìèñòîâ èëè èñòîðèêîâ,
èçó÷àþùèõ ýêîíîìèêó, èìåííî ñëó÷àé
êàæäûé ðàç ïîçâîëÿåò äàòü íîâîå
îáúÿñíåíèå ôåíîìåíó êðèçèñà; äëÿ
äðóãèõ � ýòî ïëîõîå, ïðîõîäÿùåå èëè
îêîí÷àòåëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå
ñèñòåìû; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé øêîëû
ëèáåðàëèçìà � ýòî ñåðèÿ ìåð
æ¸ñòêîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè,
êîòîðîé ìû îáÿçàíû êðèçèñîì 1970 �
1990 ãîäîâ; ïî ìíåíèþ ìàðêñèñòîâ,
êàïèòàëèçì ïîðîæäàåò ñâîè
ñîáñòâåííûå ïðîòèâîðå÷èÿ, êîòîðûå
ñâèäåòåëüñòâóþò î ñêîðîé êîí÷èíå
ýòîé ñèñòåìû.

La dualité  de la crise . La crise
correspond à la destruction d’un monde
économique par un autre: on assiste,
dans cette période, à un double
phénomène de fin d’un monde et de
naissance d’un nouveau paysage.

La nécessité des  crises . Les
cr ises apparaissent lorsqu’un
ensemble économique atteint ses
limites dans l’obtention de gains de
productivité. Un monde économique
fonctionne comme un ensemble
d’éléments dont le but est la
recherche des gains de productivité.
Cette mécanique rencontre, à un
moment, une limite par rapport à
l ’object i f  f ixé. L’ensemble
économique est alors détruit et un
nouvel ensemble lui succède qui
permet d’obtenir de nouveaux gains
de productivité.

Les explications.  Pour certains
économistes ou historiens de
l’économie, c’est le hasard qui fournit
chaque fois une nouvelle explication
au phénomène de crise; pour
d’autres, c’est un mauvais
fonctionnement passager ou définitif
du système; pour l’école du
libéralisme, c’est à une série de
rigidités économiques que l’on doit la
crise des années 1970-1990; pour les
marxistes, le capitalisme génère ses
propres contradictions, qui annoncent
une mort à venir du système.
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Vocabulaire

crise — êðèçèñ

stabilité � ñòàáèëüíîñòü

discontinuité � íåðåãóëÿðíîñòü;ñêà÷îê

bouleversement (m) — ïîòðÿñåíèå

désorganisation — äåçîðãàíèçàöèÿ

chaos � õàîñ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÅÐÀÐÕÈÈ

×åòâ¸ðòîé îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé
ýêîíîìè÷åñêîé ýâîëþöèè ÿâëÿåòñÿ
ñóùåñòâîâàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ
èåðàðõèé: óðîâíè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
òðóäà íèêîãäà íå áûâàþò îäèíàêîâûìè;
ñóùåñòâóþò ïîëþñà, êîòîðûå
óñòàíàâëèâàþò ýêîíîìè÷åñêîå
ãîñïîäñòâî, è ïîëþñà, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ ïîä ýòèì ýêîíîìè÷åñêèì
ãîñïîäñòâîì. Îäíàêî òàêèå èåðàðõèè
íèêîãäà íå ÿâëÿþòñÿ ÷åì-òî
íåçûáëåìûì; ïîëþñà, óñòàíàâëèâàþ-
ùèå ýêîíîìè÷åñêîå ãîñïîäñòâî ìîãóò
ñìåùàòüñÿ: ãîâîðÿ áîëåå êîíêðåòíî,
èçìåíåíèå èåðàðõèè ïðîèñõîäèò êàê ðàç
âî âðåìÿ ýêîíîìè÷åñêèõ êðèçèñîâ.

Ðàíüøå ïîëþñà ýêîíîìè÷åñêîãî
ãîñïîäñòâà èçìåíÿëè ñêîðåå ñâî¸
ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå. Ñåãîäíÿ
æå ìû îòìå÷àåì, ÷òî âñå ôåíîìåíû
èåðàðõèè ïðèíèìàþò íîâûå ôîðìû.
Âî ìíîãèõ ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ ïðîöåññ ìóëüòèíàöèî-
íàëèçàöèè ôèðì è áàíêîâ ïðèâîäèò
ê ñîçäàíèþ ñåòåé, ê íàðóøåíèþ
ãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêòîðà; âñ¸ ýòî
ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î
âîçíèêíîâåíèè ìíîãîïîëÿðíîãî
ìèðà, ñîçäàâàåìîãî «Òðèàäîé», â
êîòîðóþ âõîäÿò Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà,
Åâðîïà è ßïîíèÿ.

HIÉRARCHIES ÉCONOMIQUES

La quatr ième grande
caractér ist ique de l ’évolut ion
économique est l ’existence de
hiérarchies économiques: les
niveaux de productivi té ne sont
jamais identiques; il existe des pôles
de domination économique et des
pôles dominés. Cependant, ces
hiérarchies ne sont jamais
immuables; les pôles de domination
se déplacent: plus précisément,
c’est pendant les cr ises
économiques que la hiérarchie se
modifie.

Autrefois les pôles de domination
changeaient d’une manière plutôt
géographique. Maintenant on
constate que les phénomènes de
hiérarchie prennent des formes
nouvelles. Dans plusieurs pays
industrialisés, le processus de
multinationalisation des firmes et
des banques crée des réseaux,
engendre des désarticulations
géographiques, qui permettent de
conclure à l’émergence d’un monde
économique multipolaire, constitué
par la “Triade” Amérique du Nord-
Europe-Japon.
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destruction (f) — ðàçðóøåíèå, äåñòðóêöèÿ

ensemble économique (m) — ýêîíîìè÷åñêàÿ öåëîñòíîñòü

obtention de gains de productivité — äîñòèæåíèå ðîñòà ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè

économiste — ýêîíîìèñò

hasard (m) — ñëó÷àé, ñëó÷àéíîñòü

rigidités économiques — ýêîíîìè÷åñêàÿ íåãèáêîñòü

générer — ïðîèçâîäèòü, ïîðîæäàòü

contradictions — ïðîòèâîðå÷èÿ

hiérachies économiques — ýêîíîìè÷åñêèå èåðàðõèè

niveau de productivité — óðîâåíü ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

pôle de domination économique — öåíòð ýêîíîìè÷åñêîãî
äîìèíèðîâàíèÿ

pôle dominé — öåíòð, íàõîäÿùèéñÿ ïîä ýêîíî-
ìè÷åñêèì ãîñïîäñòâîì

pays industrialisés — ïðîìûøëåííî-ðàçâèòûå ñòðàíû

processus (m) — ïðîöåññ, õîä ðàçâèòèÿ

désarticulations géographique — íàðóøåíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî
ôàêòîðà

«Triade» (f) — òðèàäà

JOUR 3      ÄÅÍÜ 3

Traduisez en français

activité écomomique Ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì
èçó÷åíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè.

appropriation Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå çàêëþ÷àåòñÿ â âîçðàñòà-
þùåì ïðîöåññå îñâîåíèÿ ìèðà ÷åëîâåêîì.

biens Â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåê
ïðîèçâîäèò ðàçëè÷íûå òîâàðû.
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consommer Ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëü-
êî â ïðîèçâîäñòâå òîâàðîâ, íî è â èõ ïîòðåáëåíèè.

crise Êðèçèñû � íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ.

ensemble économique Êðèçèñû âîçíèêàþò â ïåðèîäû, êîãäà íåêàÿ ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ öåëîñòíîñòü äîñòèãàåò ãðàíèö â ïîëó÷å-
íèè ïðèðîñòà.

évolution économique Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå îáû÷íî ïðîõîäèò ôàçû
îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëüíîñòè è êðèçèñîâ.

fabriquer Â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåê
ïðîèçâîäèò è ïîòðåáëÿåò ðàçëè÷íûå ïðîäóêòû.

gains de productivité Ïðèðîñò ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíåé-
øèõ õàðàêòåðèñòèê ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

hiérarchie économique Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå õàðàêòåðèçóåòñÿ âîçíèê-
íîâåíèåì ýêîíîìè÷åñêîé èåðàðõèè.
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niveau de vie Ïðèðîñò ïðîèçâîäñòâà ïîçâîëÿåò óëó÷øàòü óðî-
âåíü æèçíè ëþäåé.

niveau de productivité Âîçíèêíîâåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ èåðàðõèé îáúÿñíÿ-
åòñÿ òåì, ÷òî íå ñóùåñòâóåò ïîõîæèõ óðîâíåé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.

obtention des gains de Ïîëó÷åíèå ïðèðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ
productivité âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

outils Â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåê
ïðîèçâîäèò íîâûå îðóäèÿ ïðîèçâîäñòâà äëÿ óëó÷-
øåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.

pays industrialisé Ýêîíîìè÷åñêàÿ èåðàðõèÿ, êàê ïðàâèëî, äèôôåðåí-
öèðóåò èíäóñòðèàëüíûå ñòðàíû.

production Óëó÷øåíèå ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

productivité du capital Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êàïèòàëà èãðàåò âàæíóþ ðîëü
â ñîâðåìåííîì ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè íàðÿäó ñ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ òðóäà.



18
Ñîâðåìåííûé Ãóìàíèòàðíûé Óíèâåðñèòåò

productivité de travail Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà âëèÿåò íà óâåëè÷åíèå
ïðîèçâîäñòâà.

période de stabilité Â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ çà ïåðèîäîì
ñòàáèëüíîñòè ñëåäóåò ïåðèîä êðèçèñà.

répartir Â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåê
íå òîëüêî ïðîèçâîäèò è ïîòðåáëÿåò, íî è ïåðåðàñ-
ïðåäåëÿåò ïðîèçâåäåííûå áëàãà.

transformation Òðàäèöèîííûå îáùåñòâà íàõîäÿòñÿ â ïðîöåññå
òðàíñôîðìàöèè.

économie politique Â èíñòèòóòå ìû èçó÷àëè ïîëèòýêîíîìèþ.

nourriture, habillement Êîãäà ìû ãîâîðèëè î ïðîèçâîäñòâå òîâàðîâ, òî ìû
èìåëè â âèäó, â ÷àñòíîñòè, òàêèå òîâàðû, êàê ïðîäî-
âîëüñòâèå, îäåæäà.

améliorer, amélioration Ìîæíî ãîâîðèòü îá óëó÷øåíèè óñëîâèé æèçíè ÷åëî-
âåêà â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå.

utilisation Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà
ïîçâîëÿåò ïîäíèìàòü óðîâåíü ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
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chaos, destruction Èíîãäà ìèð ýêîíîìèêè ïîãðóæàåòñÿ â ñîñòîÿíèå õàîñà
è äåçîðãàíèçàöèè.

générer contradictions Ìàðêñèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû
ïîðîæäàþòñÿ ñîáñòâåííûìè ïðîòèâîðå÷èÿìè
êàïèòàëèçìà.

pôle de domination Èíäóñòðèàëüíûå ñòðàíû ÿâëÿþòñÿ öåíòðàìè
économique ýêîíîìè÷åñêîãî äîìèíèðîâàíèÿ.

hausse (f) de productivité Ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îçíà÷àåò ïðî-
èçâîäñòâî áîëüøåãî ÷èñëà ïðîäóêöèè â ìåíüøèé
ñðîê.

prothèse économique Ðàçâèòèå �ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîòåçà� çàâèñèò îò ðîñòà
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ.

mesure de productivité Ñî÷åòàíèå �÷åëîâåê � îðóäèå ïðîèçâîäñòâà� �
íåîáõîäèìîå óñëîâèå ïðè âûïîëíåíèè îáúåìà
ïðîèçâîäñòâà.

boulevsement, Êàê ïðàâèëî, çà ïåðèîäîì ñòàáèëüíîñòè ñëåäóåò
désorganisation ôàçà ïîòðÿñåíèÿ è äåçîðãàíèçàöèè.
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JOUR 4      ÄÅÍÜ 4

POINT GRAMMATICAL

Étudiez et faites des exercices

CELUI, CELLE ... :
QUELS COMPLÉMENTS?

Ceux qui sont parvenus à la gloire
Ceux parvenus à la gloire

• Le pronom démonstratif celui  se construit avec une proposition relative ou un
groupe nominal introduit par la préposition de.

Merci à ceux  qui nous ont répondu.
Prop. relative

Tu prends le train de 11 heures? — Non, celui de midi.
    GN

• Pour alléger son style, on peut faire l’économie de la relative; on utilise alors
celui  complété par:

— un participe ou un adjectif (s’ils ont eux-mêmes un complément);

— un groupe nominal introduit par une autre préposition que de.

Comparez:

celui  + compléments divers celui + relative
avec un participe “ceux  me semblant  dignes = ceux qui me
ou un adjectif d’enter dans le saint des saints semblent
complétés du veau d’or” J.-L. BENOZIGUO dignes

avec une «Mais, [ ...] commence l’autre = celle qui est
autre prépo-  dame. Celle en  deuil l’interrompt.” en deuil
sition. A. GIDE

Ces constructions sont parfois condamnées par des correcteurs qui n’admettent
celui qu’avec une relative ou un complément introduit par de.

Retenez
• II n’est pas possible d’employer celui  avec un participe ou un adjectif s’ils n’ont

pas de complément.

Les auteurs classiques et ceux  modernes.
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Il faut alors utiliser l’article défini ou répéter le nom.

Les auteurs classiques et les modernes.
ou Les auteurs classiques et les auteurs  modernes.

Pour aller plus loin

• L’emploi de celui  permet d’éviter des ambiguïtés dans les comparaisons.

Exercice. Complétez les phrases suivantes par le pronom démonstratif
lorsque c’est possible. Utilisez dans les autres cas une autre tournure.

1. Tous _____________________ ayant passé avec succès les premières
épreuves ont été convoqués pour les épreuves suivantes. 2. Lesquelles de ces

chaussures préfères-tu? _________________ en cuir ou _________________

en daim? 3. Les élections législatives et _______________ municipales. 4. Les

idées choquantes et __________________ admises.

JOUR 5 ÄÅÍÜ 5

Lisez et faites des exercices.

Jérôme et Sylvie ou l’argent-obsession

Ils auraient aimé être riches. Ils croyaient qu’ils auraient su l’être. Ils auraient
su s’habiller, regarder, sourire comme des gens riches. Ils auraient eu le tact, la
discrétion nécessaires. Ils auraient oublié leur richesse, auraient su ne pas l’étaler.
Ils ne s’en seraient pas glorifiés. Ils l’auraient respirée. Leurs plaisirs auraient
été intenses. Ils auraient aimé marcher, flâner, choisir, apprécier. Ils auraient
aimé vivre. Leur vie aurait été un art de vivre.

Ces choses-là ne sont pas faciles, au contraire. Pour ce jeune couple, qui
n’était pas riche, mais qui désirait l’être, simplement parce qu’il n’était pas pauvre,
il n’existait pas de situation plus inconfortable. Ils n’avaient que ce qu’ils méritaient
d’avoir. Ils étaient renvoyés, alors que déjà ils rêvaient d’espace, de lumière, de
silence, à la réalité, même pas sinistre, mais simplement rétrécie – et c’était
peut-être pire – de leur logement exigu, de leurs repas quotidiens, de leurs
vacances chétives. C’était ce qui correspondait à leur situation économique, à
leur position sociale. C’était leur réalité, et ils n’en avaient pas d’autre. Mais il
existait, à côté d’eux, tout autour d’eux, tout au long des rues où ils ne pouvaient
pas ne pas marcher, les offres fallacieuses, et si chaleureuses pourtant, des
antiquaires, des épiciers, des papetiers. Du Palais-Royal à Saint-Germain, du
Champ-de-Mars à l’Étoile, du Luxembourg à Montparnasse, de l’île Saint-Louis
au Marais, des Ternes à l’Opéra, de la Madeleine au parc Monceau, Paris entier
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était une perpétuelle tentation. Ils brûlaient d’y succomber, avec ivresse, tout de
suite et à jamais. Mais l’horizon de leurs désirs était impitoyablement bouché.
leurs grandes rêveries impossibles n’appartenaient qu’à l’utopie. [...]

L’économique, parfois, les dévorait tout entiers. Ils ne cessaient pas d’y penser.
Leur vie affective même, dans une large mesure, en dépendait étroitement.

Tout donnait à penser que, quand ils étaient un peu riches, quand ils avaient
un peu d’avance, leur bonheur commun était indestructible: nulle contrainte ne
semblait limiter leur amour. Leurs goûts, leur fantaisie, leur invention, leurs appétits
se confondaient dans une liberté identique. Mais ces moments étaient privilégiés;
il leur fallait plus souvent lutter: aux premiers signes de déficit, il n’était pas rare
qu’ils se dressent l’un contre l’autre. Ils s’affrontaient pour un rien, pour cent
francs gaspillés, pour une paire de bas, pour une vaisselle pas faite. Alors,
pendant de longues heures, pendant des journées entières, ils ne se parlaient
plus. Ils mangeaient l’un en face de l’autre, rapidement, chacun pour soi, sans
se regarder. Ils s’asseyaient chacun dans un coin du divan, se tournant à moitié
le dos. L’un ou l’autre faisait d’interminables réussites.

Entre eux se dressait l’argent. C’était un mur, une espèce de butoir qu’ils
venaient heurter à chaque instant. C’était quelque chose de pire que la misère:
la gêne, l’étroitesse, la minceur. Ils vivaient le monde clos, de leur vie close, sans
avenir, sans autres ouvertures que des miracles impossibles, des rêves imbéciles,
qui ne tenaient pas debout. Ils étouffaient. Ils se sentaient sombrer.

Ils pouvaient certes parler d’autre chose: d’un livre récemment paru, d’un
metteur en scène, de la guerre, ou des autres, mais il leur semblait parfois que
leurs seules vraies conversations concernaient l’argent, le confort, le bonheur.
Alors le ton montait, la tension devenait plus grande. Ils parlaient et tout en
parlant ils ressentaient tout ce qu’il y avait en eux d’impossible, d’inaccessible,
de misérable. Ils s’énervaient, ils étaient trop concernes.

Georges Perec, Les choses. © Julliard, 1965

Repérages

• Dans la première partie du texte:

– Quelle est la phrase clé du premier paragraphe?

– Le second paragraphe comporte trois mouvements. Repérez-les et
relevez-en l’idée principale.

• Dans la seconde partie du texte:

– Quelle est la phrase clé du premier paragraphe?

– Le second paragraphe suggère le thème de l’enfermement ou de la
prison. Relevez les termes qui contribuent à donner cette impression.

– Le dernier paragraphe confirme l’obsession du jeune couple.
Comment se manifeste cette obsession?
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Analyse

• Pensez-vous que l’attitude de Jérôme et Sylvie soit typique de notre
époque? Justifiez votre point de vue.

• Quels seraient les passages du texte qui pourraient concerner n’importe
quel consommateur adulte moyen?

• Vous sentez-vous personnellement touché par la vie de Jérôme el Sylvie?
Justifiez votre réponse.

• Peut-on comparer l’obsession de l’argent à une drogue? Justifiez votre
point de vue.

• A votre avis, l’auteur prend-il parti dans cette description? Justifiez votre
réponse.

Pour fixer le vocabulaire
Retrouvez dans la colonne de droite l’équivalent des mots ou expressions

soulignés:
1.  Ils auraient eu du tact . _3_ se promener sans but précis

2.  Ils auraient su ne pas étaler  leur

richesse. ___ jeu de cartes solitaire

3.  Ils auraient aimé flâner . ___ couler

4.  Un logement exigu . ___ consumer

5.  Des vacances chétives . ___ montrer

6.  Les offres fallacieuses . ___ modeste / de faible qualité

7.  L’horizon était bouché . ___ qu’on ne peut pas atteindre

8.  L’économique les dévorait . ___ de petite dimension

9.  Ils se sentaient sombrer . ___ faux/trompeur
10. Ils ressentaient tout ce qu’il y avait

en eux d’inaccessible . ___ fermé/sans issue
11. L’un ou l’autre faisait d’interminables

 réussites . ___ délicatesse

Expression orale

Jeu de rôles à deux personnages: un rêveur plein d’illusions et un réaliste
qui a bien les pieds sur terre. Préparez votre sketch en précisant la situation et
les circonstances. Jouez votre scène devant la classe.

Expression ecrite
• Décrivez le comportement de quelqu’un qui, comme Jérôme et Sylvie, a une

obsession (dans le domaine de l’art, du sport, de l’alimentation.)
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• Comparez la manière dont est traitée la consommation chez Christiane
Collange (voir Leçon 3, jour 5) et chez Georges Perec. Comment expliquez-
vous la différence?
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LEÇON 2 ÓÐÎÊ 2

JOUR 1 ÄÅÍÜ 1

Ïåðåâåäèòå òåêñò ïî ìåòîäèêå ÐÔÏ

CIRCUIT ÉCONOMIQUE

Pour saisir  de manière
sat isfaisante le fonct ionnement
global d’un corps économique, il faut
se donner un cadre approprié.
Depuis la naissance de l’Etat-nation
en Europe, ñ’est l’espace national
qui sert de référence. Cette donnée
sera un jour remise en question, car
dans la période 1970-1990,
l’économie mondiale commence à
assurer sa prééminence sur les
économies nationales.

La macroéconomie est la
discipline qui étudie les relations
économiques sur un espace
national. Le circuit économique,
quant à lui ,  est un schéma de
représentation simplifié des relations
macroéconomiques qui s’établissent
entre les di f férentes structures
économiques const i tuant un
ensemble économique national.

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÖÅÏÜ

×òîáû ïîíÿòü äîëæíûì îáðàçîì
ãëîáàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå
êàêîãî-ëèáî ýêîíîìè÷åñêîãî
îðãàíèçìà, íåîáõîäèìî îâëàäåòü
îñíîâàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çíàíèé.
Ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ íà
åâðîïåéñêîì êîíòèíåíòå ïîíÿòèÿ
ãîñóäàðñòâî-íàöèÿ èìåííî íàöè-
îíàëüíîå ïðîñòðàíñòâî ñòàíîâèòñÿ
ñâîåîáðàçíûì îðèåíòèðîì.
Îäíàæäû ýòîò ôàêò áóäåò
ïîäâåðãíóò ñîìíåíèþ, èáî â ïåðèîä
1970 � 1990 ãîäîâ ìèðîâàÿ
ýêîíîìèêà íà÷èíàåò óòâåðæäàòü
ñâî¸ ïðåâîñõîäñòâî íàä íàöèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêîé îòäåëüíûõ ñòðàí.

Ìàêðîýêîíîìèêà �  ýòî äèñöèïëè-
íà, èçó÷àþùàÿ ýêîíîìè÷åñêèå
îòíîøåíèÿ íà íàöèîíàëüíîì
ïðîñòðàíñòâå. ×òî æå êàñàåòñÿ
ýêîíîìè÷åñêîé öåïè, òî îíà ÿâëÿåò
ñîáîé óïðîùåííóþ ñõåìó
ïðåäñòàâëåíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ
îòíîøåíèé, êîòîðûå óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè
ýêîíîìè÷åñêèìè ñòðóêòóðàì,
ñîñòàâëÿþùèìè íàöèîíàëüíóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó.
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Les structures qui forment un
ensemble économique doivent
s’adapter les unes aux autres comme
les éléments d’une mosaïque ou les
pièces d’un puzzle. C’est la
cohérence qui permet la respiration
maximale des périodes de prospérité,
et l’ incohérence qui explique les
périodes de crise. Après la crise,
c’est dans une nouvelle cohérence
que la poursuite des gains de
productivité est possible.

Les structures de la production
et de son utilisation

Les agents économiques
(entreprises et salar iés – ou
ménages) s’engagent dans le
processus destiné à transformer le
monde pour accroître le niveau de
vie. Le résultat est la recherche de
gains de productivité, générateurs
de la croissance de la production.

La production est ensuite répartie
entre les acteurs. La destination de
la product ion est régie par les
structures de répartition de ce qui a
été produit, entre salaires et profits.

La production, qu’on appelle alors
revenu, est ainsi soit consommée, soit
épargnée. On devra alors examiner
les structures de consommation et
les structures d’épargne. Les
structures d’épargne commandent à
l’investissement.

Les relations qui s’établissent
entre product ion, répart i t ion,

Ýòè ñòðóêòóðû, êîòîðûå îáðàçóþò
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó, äîëæíû
ñî÷åòàòüñÿ ìåæäó ñîáîé êàê ýëåìåíòû
ìîçàèêè èëè ôðàãìåíòû ïàççëà.
Èìåííî òàêàÿ êîãåðåíòíîñòü è
ïîçâîëÿåò ñâîáîäíî äûøàòü â
ïåðèîäû ïðîöâåòàíèÿ, à îòñóòñòâèå
òàêîâîé îáúÿñíÿåò ïîÿâëåíèå
êðèçèñíûõ ïåðèîäîâ. Ïîñëå
çàâåðøåíèÿ êðèçèñà êàê ðàç â
óñëîâèÿõ íîâîé êîãåðåíòíîñòè è
âîçìîæíî ïðîäîëæåíèå ðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.

Ñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâà è åãî
èñïîëüçîâàíèÿ

Ó÷àñòíèêè ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè (ïðåäïðèÿòèÿ è ëèöà
íàåìíîãî òðóäà èëè ñåìüè)
âñòóïàþò â ïðîöåññ, ïðèçâàííûé
ïðåîáðàçîâàòü ìèð è äîáèòüñÿ
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè.
Ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ ïîèñê ðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà,
ñòèìóëèðóþùåãî óâåëè÷åíèå
ïðîäóêöèè.

Çàòåì ïðîäóêöèÿ ðàñïðåäåëÿåòñÿ
ìåæäó ó÷àñòíèêàìè. Íàçíà÷åíèå
ïðîäóêöèè óïðàâëÿåòñÿ ñòðóêòó-
ðàìè ðàñïðåäåëåíèÿ òîãî, ÷òî áûëî
ïðîèçâåäåíî, ìåæäó çàðàáîòíûìè
ïëàòàìè è ïðèáûëÿìè.

Ïðîäóêöèþ, êîòîðóþ âïðî÷åì
íàçûâàþò äîõîäîì, áóäóò òàêèì
îáðàçîì ëèáî ïîòðåáëÿòü, ëèáî
ñáåðåãàòü. Èòàê, íàì íåîáõîäèìî
ðàññìîòðåòü ñòðóêòóðû ïîòðåá-
ëåíèÿ è ñòðóêòóðû ñáåðåæåíèÿ.
Ñòðóêòóðû ñáåðåæåíèÿ óïðàâëÿþò
èíâåñòèðîâàíèåì.

Îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ñêëàäû-
âàþòñÿ ìåæäó ïðîäóêöèåé,
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ðàñïðåäåëåíèåì, ïîòðåáëåíèåì è
ñáåðåæåíèåì, î÷åð÷èâàþò êîíòóð
ýêîíîìè÷åñêîé öåïè.

Âàëþòíûå è ôèíàíñîâûå
ñòðóêòóðû.

Âíóòðè ýêîíîìè÷åñêîé öåïè
ïàðàëëåëüíî ìàòåðèàëüíûì
ýëåìåíòàì öèðêóëèðóþò âàëþòíûå è
ôèíàíñîâûå àêòèâû, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ ïðîòèâîâåñîì ìàòåðèàëü-
íûõ ýëåìåíòîâ, âûòåêàþùèõ èç ïåðâîé
êàòåãîðèè ñòðóêòóð. Èçó÷åíèå
âàëþòíûõ è ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð
ïîçâîëÿåò ïîíÿòü ãåíåçèñ è
ñòàíîâëåíèå âàëþòíûõ è ôèíàíñîâûõ
ïîòîêîâ, êîòîðûå ïðîõîäÿò ÷åðåç âåñü
ýêîíîìè÷åñêèé îðãàíèçì.

consommation et épargne dessinent
le circuit économique.

Les structures monétaires et
financières.

A intér ieur du circuit
économique, paral lèlement aux
éléments matériels circulent les
actifs monétaires et financiers, qui
sont la contrepartie des éléments
matériels résultant de la première
catégorie de structures. L’étude des
structures monétaires et financières
permet de comprendre la genèse et
le devenir des flux monétaires et
financiers qui parcourent le corps
économique.

Vocabulaire

flux (m) monétaire et financier  – âàëþòíûé è ôèíàíñîâûé ïîòîê
épargher  – ñáåðåãàòü
entreprise (f)  – ïðåäïðèÿòèå
circuit économique (m)  – ýêîíîìè÷åñêàÿ öåïü
saisir  – ïîíÿòü
économie mondiale (f)  – ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà
économie nationale (f)  – íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
macroéconomie (f)  – ìàêðîýêîíîìèêà
relations économiques (pl m)  – ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
espace national (m)  – íàöèîíàëüíîå ïðîñòðàíñòâî
schéma de représentation (m)  – ñõåìà ïðåäñòàâëåíèÿ
cohérence (f)  – êîãåðåíòíîñòü
poursuite des gains de productivité (f)  – ïðîäîëæåíèå ðîñòà ïðîèçâîäè-

òåëüíîñòè òðóäà
agent économique (m)  – ó÷àñòíèê (ñóáúåêò) ýêîíîìè÷åñ-

êîé äåÿòåëüíîñòè
accroître  – ïîâûøàòü, óâåëè÷èâàòü
croissance de la production (f)  – óâåëè÷åíèå ïðîäóêöèè, ðîñò

ïðîèçâîäñòâà
les structures de répartition (f pl)  – ñòðóêòóðû ðàñïðåäåëåíèÿ
revenu (m)  – äîõîä
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STRUCTURES DE PRODUCTION

COMMENT PRODUIT ON? Ñ’est
le couple homme-outil qui symbolise
le mieux l’acte de produire. II trouve
son accomplissement dans
l’entreprise, unité de production de
base, qui réunit  l ’homme et la
machine, mais qui consomme aussi
des matières premières et de
l ’énergie (consommations di tes
intermédiaires). Le couple homme-
machine est donc déterminant dans
la déf ini t ion des structures de
product ion. C’est le niveau de
qualification qui définit l’homme, et
le niveau technologique qui définit la
machine.

La product ion peut être
décomposée en trois secteurs: la
production agricole, la production
industr iel le et la product ion de
services.

Impact de la cr ise sur les
structures de production . La crise
agit d’abord en créant une nouvelle
structure de secteurs: en pays
industrialisés, la part relative de

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîèçâîä-
ñòâî? Ñî÷åòàíèå ÷åëîâåê-îðóäèå
òðóäà ëó÷øå âñåãî ñèìâîëèçèðóåò
ñîáîé àêò ïðîèçâîäñòâà. Îí íàõîäèò
ñâîå çàâåðøåíèå â ïðåäïðèÿòèè,
áàçîâîé åäèíèöû ïðîèçâîäñòâà,
êîòîðîå îáúåäèíÿåò òðóä ÷åëîâåêà è
ìàøèíû, íî êîòîðîå òàêæå
ïîòðåáëÿåò ñûðüå è ýíåðãèþ (òàê
íàçûâàåìîå ïðîìåæóòî÷íîå
ïîòðåáëåíèå). Èòàê, ñî÷åòàíèå
÷åëîâåê-ìàøèíà ÿâëÿåòñÿ
îïðåäåëÿþùèì â îïðåäåëåíèè
ñòðóêòóð ïðîèçâîäñòâà. ×åëîâåê
îïðåäåëÿåòñÿ óðîâåíåì åãî
êâàëèôèêàöèè, à ìàøèíó îïðåäåëÿåò
åå òåõíîëîãè÷åñêèé óðîâåíü.

Ïðîèçâîäñòâî ìîæåò áûòü
ðàçëîæåíî íà òðè ñåêòîðà:
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî,
ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî è
ïðîèçâîäñòâî óñëóã.

Âîçäåéñòâèå êðèçèñà íà
ñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâà. Âíà÷àëå
äåéñòâèå êðèçèñà ïðèâîäèò ê
ñîçäàíèþ íîâîé ñòðóêòóðû ñåêòîðîâ: â
ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ

les structures de consommation (f pl)  – ñòðóêòóðû ïîòðåáëåíèÿ
profit (m)  – ïðèáûëü
les structures d’épargne (f pl)  – ñòðóêòóðû ñáåðåæåíèÿ
investissement (m)  – èíâåñòèðîâàíèå, âëîæåíèå

êàïèòàëà
les actifs monétaires et financiers (m pl)  – âàëþòíûå è ôèíàíñîâûå

àêòèâû
genèse (f)  – ãåíåçèñ, ïðîèñõîæäåíèå

JOUR 2 ÄÅÍÜ 2

Ïåðåâåäèòå òåêñò ïî ìåòîäèêå ÐÔÏ
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ïðîèñõîäèò ñîêðàùåíèå äîëè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïðîìûøëåííîñòè â ïîëüçó ñåêòîðà
ïðîèçâîäñòâà óñëóã.

Çàòåì îí âîçäåéñòâóåò íà
ïðîèçâîäèòåëüíûå ñòðóêòóðû:
ñî÷åòàíèå ÷åëîâåê-ìàøèíà
ìîäèôèöèðóåòñÿ. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ
ðåâîëþöèÿ âèäîèçìåíÿåò ìàøèíó,
äåëàÿ å¸, íàïðèìåð, àâòîìàòè÷åñêîé.
Íî ýòîò ïðîöåññ âíîñèò
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â
êâàëèôèêàöèþ ÷åëîâåêà: ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûé ðàáî÷èé (ðàáî÷èé
ñðåäíåé êâàëèôèêàöèè) íå íàõîäèò
ñåáå ïðèìåíåíèÿ, âîçíèêàåò
ïîòðåáíîñòü â ðàáî÷åì ñ î÷åíü
âûñîêèì óðîâíåì êâàëèôèêàöèè,
íàïðèìåð, â ðîáîòîòåõíèêå.
Áàíêðîòñòâà ïðåäïðèÿòèé è
áåçðàáîòèöà ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì
òàêèõ âèäîèçìåíåíèé.

Åñëè ãîâîðèòü â áîëåå îáùåì
ñìûñëå, òî ýòîìó âîçäåéñòâèþ
ïîäâåðãàåòñÿ è ñàìî ïðåäïðèÿòèå.
Ïîìèìî ìîäèôèêàöèè òðóäà ìàøèíû
è ÷åëîâåêà îíî ïðèçâàíî óâåëè÷èòü
ñâîé ìàñøòàá è ïðèîáðåñòè
ìíîãîíàöèîíàëüíûé õàðàêòåð.
Ñòðóêòóðû îðãàíèçàöèè äîëæíû
áûòü òàêæå èçìåíåíû. Â ñâîþ
î÷åðåäü èçìåíÿþòñÿ è âçàèìî-
îòíîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè.

ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Èçó÷åíèå ïðîèçâîäñòâà
ïðîèñõîäèò íà íàöèîíàëüíîì
ïðîñòðàíñòâå. Îíî èçìåðÿåòñÿ ñ
ïîìîùüþ äâóõ âåëè÷èí ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííûõ ñ÷åòîâ: âàëîâûé
íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò (ÂÍÏ), åñëè
îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå íàöèîíàëü-

l ’agr icul ture décroît ,  cel le de
l’industrie aussi, au profit du secteur
de services.

Elle agit ensuite sur les structures
product ives: le couple homme-
machine est modifié. La révolution
technologique transforme la machine,
par exemple, en l’automatisant. Mais,
par là, la qualification humaine est
bouleversée: l’ouvrier spécialisé n’a
plus sa place, le besoin naît d’un
ouvrier très qualifié, par exemple en
robotique. Les faillites d’entreprises
et le chômage sont la conséquence
de ces transformations.

Plus généralement l’entreprise
elle-même est atteinte. En plus de la
modification de la machine et de
l’homme, elle est appelée à accroître
sa taille, à se multinationaliser. Les
structures d’organisation doivent
aussi changer.  Les relat ions
humaines sont à leur tour modifiées.

MESURE DE LA PRODUCTION

L’étude de la product ion
s’effectue sur un espace national.
Elle se mesure à l ’aide de deux
grandeurs de la comptabi l i té
nationale: le produit national brut
(P.N.Â.), si l’on privilégie l’aspect de
la nationalité de la production, le
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íîìó àñïåêòó ïðîèçâîäñòâà, è
âíóòðåííèé âàëîâûé ïðîäóêò (ÂÂÏ),
åñëè äåëàòü óïîð íà òåððèòîðèàëü-
íûé àñïåêò. Óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñò-
âà, äîñòèãàåìîå, êàê ïðàâèëî, çà
ñ÷åò ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè òðóäà, èçìåðÿåòñÿ ðîñòîì
ÂÍÏ.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýâîëþöèÿ
ïðîèñõîäèò â íåðàâíûõ óñëîâèÿõ.
Åñëè ñðàâíèòü îáú¸ì ÂÍÏ îäíîé
ñòðàíû èç ðàñ÷åòà íà äóøó
íàñåëåíèÿ, òî ìîæíî óâèäåòü
ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó óðîâíÿìè
íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.

produit intérieur brut (P.l.Â.), si l’on
insiste sur l ’aspect terr i tor ial .
L’accroissement de la production,
généralement obtenu par des gains
de productivité, se mesure par le
taux de croissance du P.N.Â.

L’évolut ion économique
s’effectue dans l’inégalité. C’est le
P.N.Â d’un pays rapporté à sa
population qui par comparaison
donne une idée des écarts entre les
productions nationales.

Vocabulaire

couple homme-outil (m) – ñî÷åòàíèå «÷åëîâåê-îðóäèå»
accomplissement (m) – çàâåðøåíèå, îñóùåñòâëåíèå
matières premiers (f pl) – ñûðüå
énergie (f) – ýíåðãèÿ
consommation intermédiaire (f) – ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå
niveau de qualification (m) – óðîâåíü êâàëèôèêàöèè
production agricole (f) – ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèç-

âîäñòâî
production industrielle (f) – ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî
production de services (f) – ïðîèçâîäñòâî óñëóã
révolution technologique (f) – òåõíîëîãè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ
ouvrier (m) – ðàáî÷èé
besoin (m) – ïîòðåáíîñòü, çàïðîñ
faillites d’entreprises – áàíêðîòñòâî ïðåäïðèÿòèé
chômage (m) – áåçðàáîòèöà
se multinationaliser � ïðèîáðåòàòü ìíîãîíàöèîíàëü-

íûé õàðàêòåð
comptabilité nationale – ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííûõ ñ÷åòîâ
produit national brut (P.N.B.) (m) – âàëîâîé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò

(ÂÍÏ)
produit intérieur brut (P.l.Â) (m) – âíóòðåííèé âàëîâîé ïðîäóêò

(ÂÂÏ)
inégalité (f) – íåðàâåíñòâî
population (f) – íàñåëåíèå
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JOUR 3      ÄÅÍÜ 3

Traduisez en français

agent Îáû÷íî ïðîäóêöèÿ ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó
ñóáúåêòàìè ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

chômage Áåçðàáîòèöà ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäñòâèåì ðàçâèòèÿ
îðóäèé òðóäà, êîòîðîå ïðèâîäèò ê ýêîíîìèè
ðàáî÷åé ñèëû.

circuit  économique Ýêîíîìè÷åñêàÿ öåïü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñõåìó
ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé, êîòîðûå óñòàíîâèëèñü
ìåæäó ðàçëè÷íûìè ýêîíîìè÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè
îäíîé ýêîíîìè÷åñêîé öåëîñòíîñòè.

croissance de la Ðîñò ïðîèçâîäñòâà îáúÿñíÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ
production ïîëó÷åíèÿ ïðèðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.

économie mondiale, Ïîñëåäíåå âðåìÿ ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà èìååò
économie nationale òåíäåíöèþ ïðåîáëàäàòü íàä íàöèîíàëüíîé

ýêîíîìèêîé.

entreprise Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïîòðåáëÿåòñÿ áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ýëåêòðîýíåðãèè.
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espace national, Ìàêðîýêîíîìèêà èçó÷àåò ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
macroéconomie â êàêîì-ëèáî êîíêðåòíîì íàöèîíàëüíîì ýêîíîìè-

÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå.

faillite d’entreprise Èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ýêîíîìèêå â ïåðèîä
êðèçèñà, èíîãäà ïðèâîäÿò ê áàíêðîòñòâó ïðåäïðèÿòèé.

flux monétaire Âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà
ÿâëÿåòñÿ ïîòîê êàïèòàëà.

investissement, Èíâåñòèöèè � âàæíàÿ ÷àñòü ñòðóêòóðû ýêîíîìèè.
matière première Ïîìèìî ýëåêòðîýíåðãèè ïðåäïðèÿòèÿ ïîòðåáëÿþò

îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñûðüÿ.

production agricole, Ïðîèçâîäñòâî ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà òðè îñíîâíûõ
production de services, ñåêòîðà: ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî,
production industrielle ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî è ïðîèçâîäñòâî â

ñôåðå óñëóã.

production de base Åäèíèöåé îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ
ïðåäïðèÿòèå.
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profit Ïîëó÷åíèå ïðèáûëè � öåëü ïðîèçâîäñòâà.

revenu, salaire Äîõîä îáû÷íî äåëèòñÿ íà íåñêîëüêî ÷àñòåé, îäíà
èç êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò çàðàáîòíóþ ïëàòó.

structure d’épargne, Ñòðóêòóðà ýêîíîìèè íàðÿäó ñî ñòðóêòóðîé
structure de consom- ïîòðåáëåíèÿ ñîñòàâëÿåò ñòðóêòóðó ðàñïðåäåëåíèÿ
mation, structure de äîõîäà.
répartition

structure de régulation Ñóùåñòâóåò äîâîëüíî ñëîæíàÿ ñòðóêòóðà
ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé.

saisir ×òîáû ïîíÿòü ôóíêöèîíèðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî
îðãàíèçìà, íåîáõîäèìî èçó÷èòü åãî ñòðóêòóðó.

relation économiques Ìàêðîýêîíîìèêà èçó÷àåò ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ.

schéma de représentation Ýêîíîìè÷åñêàÿ öåïü � ýòî óïðîùåííàÿ ñõåìà
ïðåäñòàâëåíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé.

cohérence (f), poursuite Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïåðèîäà êðèçèñà ïðîäîëæåíèå
de gains de productivité ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà âîçìîæíî â

óñëîâèÿõ íîâîé êîãåðåíòíîñòè.
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épargner Ïðîäóêöèÿ, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ äîõîäîì, ëèáî
ïîòðåáëÿåòñÿ, ëèáî ñáåðåãàåòñÿ.

les activs monétaires Âíóòðè ýêîíîìè÷åñêîé öåïè öèðêóëèðóþò
et financiers âàëþòíûå è ôèíàíñîâûå àêòèâû.

révolution téchnologique Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ âëèÿåò íà ïîòðåá-
ëåíèå.

se multinationaliser Òàê êàê ïðîèçâîäñòâî ïðèíèìàåò ìíîãîíàöèîíàëü-
íûé õàðàêòåð, òî ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè ìåíÿåòñÿ.

produit national brut, Ïðîèçâîäñòâî èçìåðÿåòñÿ äâóìÿ âåëè÷èíàìè:
produit intérieur brut âàëîâûì íàöèîíàëüíûì ïðîäóêòîì è âíóòðåííèì

íàöèîíàëüíûì ïðîäóêòîì.

JOUR 4 ÄÅÍÜ 4

POINT GRAMMATICAL

Etudiez et faites des exercices.

(MISE EN) RELIEF

La mise en relief grammaticale (ou emphase) d’un terme de phrase s’obtient
le plus souvent par le détachement de ce terme en tête, qui insiste sur son rôle
de thème de l’énoncé. Cette construction expressive s’accompagne souvent
d’une valeur particulière, par exemple solennité, ou surtout familiarité.

1. Mise en relief d’un sujet, d’un complément d’objet, d’un attribut.  Le
terme mis en relief est suivi d’une pause (une virgule à l’écrit) et repris par un
pronom personnel:
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Son histoire,  elle  est incroyable. Pierre , il  est malade (familier).
Moi , je veux bien. Son histoire , je la connais.

• L’adjectif attribut mis en relief est repris par le pronom le, qui reste
invariable (usage soutenu):

Naïve, elle le sera toujours. Joyeuses , elles ne l ’avaient jamais été
autant.

2. Mise en relief d’un complément prépositionnel.  On le met ordinairement
en tête sans sa préposition, qui est placée devant le pronom personnel de
reprise:

Ce garçon , je m’interesse à lui . Le reste , je n’en dirai rien [en = de
cela]. Ceux qui  m’ont écrit, je leur  répondrai [leur = à eux].

Parfois le complément est mis en tête avec sa préposition mais alors on évite,
dans l’usage surveillé, de le reprendre par un pronom et on ne marque
généralement pas de pause: Du reste  je ne dirai rien (usage soutenu). La
construction: Du reste , je n’en  dirai rien est jugée relâchée (la préposition de y
figure deux fois dans du et dans en = de cela).

• On peut aussi reprendre un nom mis en relief au moyen d’une préposition
employée absolument ou d’un adverbe:

Cet outil , je ne peux rien faire avec . Mon chapeau , tu es assis dessus .

3. Mise en relief par des présentatifs. On met un mot ou une expression en
relief en les encadrant par ñ’est qui, c’est que:

C’est  le facteur qui  me l’a dit. C’est  lui que  je veux voir. C’est  pour
cela que  je n’ai rien dit. C’est  demain qu ’il arrive. Ce sont  eux qui  me
l’ont dit.

• On dit aussi ñ’est... quand..., c’est... si..., c’est... comme...:

C’est rare quand (ou si) elle oublie
(= elle oublie rarement).

C’est étonnant comme je me sens bien
(= je me sens étonnamment bien).

• Au lieu de c’est on peut employer c’était, ce fut, ce sera, ce serait mais
l’usage tend à généraliser l’invariabilité de ñ’est:

C’était (ou ñ’est) ce qui me tracassait. Ce fut (ou c’est) alors qu’on
s’en aperçut. Ce sera (ou c’est) bientôt que nous le reverrons.

C’est  de cela que, c’est à lui que. Quand le complément mis en relief est
indirect, c’est-à-dire précédé d’une préposition, on le place ordinairement avec
sa prépositon après ñ’est:

C’est de cela que je m’occupe. C’est à lui que je pense.
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La construction: Ñ’est cela dont je m’occupe, C’est lui à qui je pense est
aujourd’hui plus rare et la construction C’est de cela dont je m’occupe, C’est à
lui à qui je pense est archaïque.

Pour  de mise en relief.  Pour sert à mettre un mot en relief en tête
d’énoncé, au sens de «quant à»:

Pour le reste , on verra plus tard (on dit aussi pour ce qui est de).

On l’emploie bien, en particulier, devant les pronoms de la 1re personne du
singulier ou du pluriel:

Pour moi, je saurai me défendre. Pour nous, nous n’y voyons pas
d’inconvénient.

• Pour moi non repris par un pronom, signifie surtout dans l’usage oral, “à
mon avis, selon moi”:

Pour moi, il ne va rien se passer.

• La construction du type Pour une surprise, c’est une surprise (= c’est
vraiment une surprise) est courante, surtout à l’oral.

• La mise en relief d’un adjectif attribut par pour (Pour naïf, il l’était) est de
l’usage soutenu. (Voir [mise en] relief.)

• Comme présentatif, quant à sert à mettre en relief un nom, un pronom un
infinitif:

Quant à cette affaire, je m’en occupe. Je suis, quant à moi, bien
décidé à continuer (= pour ma part, en ce qui me concerne). Quant à
savoir qui a raison, c’est une autre question (= pour ce qui est de
savoir).

Exercice . Faites les phrases avec les mots suivants, en employant la mise
en relief.

1. macroéconomie, étudier, le circuit économique

2. le niveau de qualification et le niveau technologique, compter les relations
homme-outils

3. la production industrielle, prévaloir
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4. les investissements, faire la part de, évolution économique

5. salaire, faire la part de, revenue

JOUR 5 ÄÅÍÜ 5

Lisez et faites des exercices.

Comment les Français économisent-ils?

C’est à cette question que répond la dernière enquête de l’INSEE sur le
patrimoine des ménages. On s’aperçoit que le livret d’épargne reste notre
placement de base, puisque 77% des ménages en ont un. Nous étions
cependant plus nombreux en 1986 avec un taux de pénétration de 82%. A vrai
dire, on ne voit pas pourquoi ce taux n’est pas plus proche de 100%: le livret est,
en effet, un outil fort utile et puis rien n’interdit de le laisser dormir.

L’autre placement le plus répandu, c’est le logement, puisque 61% des
Français sont propriétaires soit pour occuper, soit pour louer. Il est même
étonnant que ce taux ne soit pas non plus de 100%, dans les populations aisées
tout du moins. En effet, il y a encore 16% des professions libérales qui n’ont pas
de biens immobiliers.

Derrière le livret et le logement, la troisième préoccupation des Français est
celle de la retraite. 39% des ménages ont un plan-retraite ou une assurance sur
la vie. Ce taux est destiné à augmenter, notamment chez les retraités où il est
encore faible, 32%. C’est en effet un bel outil d’exonération des droits de
succession.

Autre vedette, l’épargne-logement qui touche un ménage sur trois, étant
entendu que les ménages multi-plans sont nombreux; de même que le PEP – le
plan d’épargne populaire – qui a conquis en deux ans, non sans raison, 14% des
ménages, en particulier les plus aisés d’entre eux. Ce n’était pas son but, mais
ce sont aussi les riches qui ont la plus grande capacité d’épargne.
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Un tel tour d’horizon serait incomplet sans les SICAV monétaires, notamment.
Il y a deux fois plus de porteurs de SICAV que de détenteurs d’actions,
lesquelles ne représentent qu’un ménage sur dix.

Il faut simplement constater que le nombre des ménages qui ont soit des
actions, soit des obligations, soit des SICAV, a plus que doublé depuis 1976 pour
atteindre le taux très convenable de 24%. Ce chiffre est plutôt encourageant
après les déceptions des années récentes. II permet d’espérer que, bien vendu
par les banques, et même dans un environnement plutôt maussade, le plan
d’épargne en actions (PEA) connaîtra un certain succès. D’ailleurs les députés
viennent d’en réduire la durée à cinq ans, ce qui facilitera sa diffusion.

D’après France-Info, 9 juillet 1992.

Repérages

• Quelle esi l’origine des données analysées par le journaliste?
• A partir des trois premiers paragraphes, remplissez la grille suivante:

  1e paragraphe

  2e paragraphe

  3e paragraphe

• Relevez dans la suite du texte trois autres formes d’épargne en France.

• Selon le journaliste, quelle est la forme d’épargne encore trop peu
répandue en France? Quelle est la stratégie nationale pour susciter son
augmentation?

Les trois principaux
placements des

Français

Leur taux de
pénétration dans

les ménages

Pourquoi le journaliste
estime-t-il que ce taux
de pénétration pourrait

encore augmenter?
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Ànalyse

Etude de l’organisation du texte à travers ses articulations logiques et
discursives:

• Organisation générale en six paragraphes.

Chaque paragraphe apporte une information nouvelle sur les formes
d’épargne des Français. Relevez les expressions qui introduisent chacune de
ces formes d’épargne.

• Organisation du premier paragraphe.

Relevez les articulations logiques et discursives signalant que:

– Le journaliste introduit  la première forme d’épargne.

– Il justifie  par des chiffres l’importance de cette épargne.

– Il marque une restriction  par rapport aux chiffres de 1986.

– Il introduit un commentaire.

– Il justifie son commentaire.

• Organisation interne du deuxième paragraphe.

Relevez les articulations logiques et discursives qui montrent que:

– Le journaliste introduit  la seconde forme d’épargne.

– Il justifie  par des chiffres la seconde place de cette épargne.

– Il introduit un commentaire  sur ces chiffres.

– II justifie son commentaire.

• Pouvez-vous à votre tour analyser l’organisation des paragraphes suivants?

Expression orale

En équipes, discutez des formes d’épargne dans votre pays et classez-les
par ordre d’importance.
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Comparez d’abord vos résultats. Sont-ils semblables à ceux des Français?

Expression ecrite

Rédigez un texte sur les façons d’économiser de vos concitoyens.
Essayez de construire vos paragraphes en réemployant les articulations

logiques et discursives relevées dans l’activité d’analyse.
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STRUCTURES DE CONSOMMATION

La consommation est l’utilisation
immédiate que font les agents
économiques des revenus
distribués. Acheter des aliments,
des vêtements, partir en voyage sont
des actes de consommation. Une
fois ces actes accomplis, la part du
revenu qui n’est pas consommée est
épargnée.

De même que le couple salaires-
profits symbolise les structures de
répartition, le couple consommation-
épargne résume l’usage que font les
agents économiques des revenus
distribués.

Consommation et revenu.  La
part du revenu consacrée à la
consommation n’est pas une donnée
stable.

Lorsque le revenu s’accroît, la part
consacrée à la consommation diminue.
Ainsi, dans un ensemble économique
national donné, les différentes
structures de consommation de la
population dépendent de leurs niveaux
respectifs de revenu.

Consommation et pr ix.  Les
structures de consommation peuvent
aussi être modif iées si  les pr ix
relatifs des biens de consommation

ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß

Ïîòðåáëåíèå � ýòî íåìåäëåííîå
èñïîëüçîâàíèå ðàñïðåäåë¸ííûõ
äîõîäîâ ó÷àñòíèêàìè ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Àêòàìè ïîòðåáëåíèÿ
ÿâëÿþòñÿ ïîêóïêà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ,
îäåæäû, ñîâåðøåíèå ïóòåøåñòâèÿ.
Ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ýòèõ àêòîâ òà ÷àñòü
äîõîäîâ, êîòîðàÿ íå óøëà íà
ïîòðåáëåíèå, ñ÷èòàåòñÿ ñáåðåæ¸í-
íîé.

Òî÷íî òàê æå êàê ñî÷åòàíèå
çàðàáîòíûå ïëàòû-ïðèáûëè
ñèìâîëèçèðóåò ñîáîé ñòðóêòóðû
ðàñïðåäåëåíèÿ, ñî÷åòàíèå ïîòðåáëå-
íèå-ñáåðåæåíèå çàêëþ÷àåò â ñåáå
îáû÷íûå äåéñòâèÿ, êîòîðûå
ñîâåðøàþò ó÷àñòíèêè ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ñ ðàñïðåäåë¸ííûìè
äîõîäàìè.

Ïîòðåáëåíèå è äîõîä. Äîëÿ
äîõîäà, îòâîäèìàÿ íà ïîòðåáëåíèå, íå
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòàáèëüíóþ
âåëè÷èíó.

Êàê òîëüêî äîõîä óâåëè÷èâàåòñÿ,
äîëÿ, îòâîäèìàÿ íà ïîòðåáëåíèå,
óìåíüøàåòñÿ. Òàê, íàïðèìåð, â îäíîé
äàííîé ñèñòåìå íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè ðàçëè÷íûå ñòðóêòóðû
ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèÿ çàâèñÿò îò
ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíåé äîõîäà.

Ïîòðåáëåíèå è öåíû. Ñòðóêòóðû
ïîòðåáëåíèÿ ìîãóò òàêæå èçìåíÿòüñÿ,
åñëè ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ öåí íà
ïîòðåáëÿåìûå òîâàðû. Åñëè öåíà íà

LEÇON 3 ÓÐÎÊ 3

JOUR 1 ÄÅÍÜ 1

Ïåðåâåäèòå òåêñò ïî ìåòîäèêå ÐÔÏ
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ãîðþ÷åå ðàñò¸ò, à öåíà ïðîåçäà â
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå ïàäàåò, òî
ïîòðåáèòåëü ( âëàäåëåö àâòîìîáèëÿ -
ïðèì. ïåðåâîä÷èêà ) èçìåíèò ñâîé
ñïîñîá ïåðåäâèæåíèÿ íà òðàíñïîðòå.

ÝÂÎËÞÖÈß ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß

Ñòðóêòóðû ïîòðåáëåíèÿ â òîé æå
ñòåïåíè, ÷òî è âñå îñòàëüíûå
ýêîíîìè÷åñêèå ñòðóêòóðû, áûëè
ïîðàæåíû êðèçèñîì 1970 -1990
ãîäîâ.

Êîëè÷åñòâåííàÿ ýâîëþöèÿ. Â
ñòðóêòóðàõ ïîòðåáëåíèÿ îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ïðîäóêòîâ òàêæå
îòìå÷àåòñÿ ýâîëþöèÿ. Ïîâñå-
ìåñòíî â îñíîâíûõ ïðîìûøëåííî
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ â áþäæåòå
ïîòðåáèòåëÿ îòìå÷àåòñÿ:

� òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ äîëè
ðàñõîäîâ íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ;

� òåíäåíöèÿ ê ïîâûøåíèþ
ðàñõîäîâ íà æèëü¸;

� òåíäåíöèÿ ê ïîâûøåíèþ
ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå, äîñóã
èëè òðàíñïîðò.

Âîçäåéñòâèå êðèçèñà íà
ïîòðåáëåíèå. Äîëÿ äîõîäîâ,
îòâîäèìàÿ íà ïîòðåáëåíèå,
îñòà¸òñÿ âî âðåìÿ êðèçèñà ïî-
ïðåæíåìó äîñòàòî÷íî âûñîêîé â
ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ.

Ðåâîëþöèÿ â ïðîèçâîäñòâå è
íîâûå ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà,
êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ â ïåðèîä
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, ïðèâîäÿò
ê îãðîìíîìó íàïëûâó íîâûõ
òîâàðîâ (âèäåîìàãíèòîôîíû,
êîìïàêò-äèñêè, ìèêðî-ÝÂÌ), êàê è ê
çíà÷èòåëüíîìó ðàçíîîáðàçèþ
âûáîðà (íàïðèìåð, ìîäåëè
àâòîìîáèëåé), ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé:

varient.  Si  le pr ix de l ’essence
s’accroît et celui des transports en
commun diminue le consommateur
de déplacement changera de mode
de transport.

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION

Les structures de consommation
ont, au même titre que les autres
structures économiques, été
affectées par la crise des années
1970-1990.

Evolut ion qual i tat ive.  Les
structures de consommation par
catégories de produits évoluent
aussi. D’une manière générale, dans
les principaux pays industrialisés,
on constate dans le budget du
consommateur:

– une tendance à la baisse de la
part des dépenses d’alimentation;

– une tendance à la hausse des
dépenses de logement;

– une tendance à la hausse des
dépenses d’éducation, de loisirs
ou de transport.

Incidence de la crise sur la
consommation.  La part du revenu
consacrée à la consommation est au
moins toujours aussi élevée dans les
pays industrialisés pendant la crise.

La révolution de la production et
les nouveaux biens qui apparaissent
pendant la cr ise économique
induisent une explosion de nouveaux
objets (magnétoscopes, disques
compacts, microordinateurs), ainsi
qu’une diversité de choix offerts (par
exemple, de modèles automobiles)
qui entraîne:
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Vocabulaire

secteur – ñåêòîð
agroalimentaire – ïðîäîâîëüñòâåííàÿ
métaux – ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùàÿ
chimie – õèìè÷åñêàÿ
textile – òåêñòèëüíàÿ
électromécanigue � ýëåêòðîìåõàíè÷åñêàÿ
électronique – ýëåêòðîííàÿ
immatériels (pl m) – íåìàòåðèàëüíûå òîâàðû
transferts – òðàíñôåðòû
revenus du capital – äîõîäû ñ êàïèòàëà

� íå ìåíåå âàæíûé ãëîáàëüíûé
ïîêàçàòåëü ïîòðåáëåíèÿ;

� ñòðóêòóðó áþäæåòà, â êîòîðîì
âñ¸ áîëüøå ìåñòà îòâîäèòñÿ
ðàñõîäàì íà êóëüòóðó, äîñóã è ò.ä.

– une donnée globale de consom-
mation au moins aussi importante;

– une structure de budget faisant
une plus grande place aux
dépenses de culture, loisirs, etc.

JOUR 2 ÄÅÍÜ 2

Ïåðåâåäèòå òåêñò ïî ìåòîäèêå ÐÔÏ

LES MÉNAGES

Le secteur des ménages
comprend pour l ’essent iel  les
personnes physiques résidentes
regroupées en unités dont le
comportement de consommation est
supposé autonome.

Accessoirement, i l  comprend
aussi les entrepreneurs individuels
dont ce secteur décrit l’activité de
production.

Définition des ménages

Un ménage est l’ensemble des
occupants d’une même résidence
principale privée qu’ils aient ou non
des l iens de parenté. Au sens
statistique du terme, un ménage peut

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Ñåêòîð äîìàøíèå õîçÿéñòâà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ â îñíîâíîì
îðãàíèçîâàííî ïðîæèâàþùèå ãðóïïû
ôèçè÷åñêèõ ëèö, ÷ü¸ îòíîøåíèå ê
ïîòðåáëåíèþ ïðåäïîëîæèòåëüíî
èìååò àâòîíîìíûé õàðàêòåð.

Äîïîëíèòåëüíî îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ
òàêæå è ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
÷üÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü
âïèñûâàåòñÿ â ýòîò ñåêòîð.

Îïðåäåëåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ

Äîìàøíåå õîçÿéñòâî � ýòî
ñîâîêóïíîñòü ëèö, îñíîâíûì ìåñòîì
ïðîæèâàíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îäíà
êâàðòèðà èëè îäèí äîì íåçàâèñèìî îò
òîãî, ñâÿçàíû ëè îíè ðîäñòâåííûìè
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óçàìè èëè íåò. Èòàê, ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñòàòèñòèêè òåðìèí äîìàøíåå
õîçÿéñòâî ìîæåò îáîçíà÷àòü ëèøü
îäíî ëèöî.

Äîìàøíèå õîçÿéñòâà è ñåìüè

� Íå íàäî ïóòàòü ïîíÿòèÿ äîìàøíåå
õîçÿéñòâî è ñåìüÿ. Ñåìüÿ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷àñòü
äîìàøíåãî õîçÿéñòâà êàê ìèíèìóì
èç äâóõ ÷åëîâåê è ñîñòîèò:

� ëèáî èç (ñóïðóæåñêîé èëè
íåñóïðóæåñêîé) ïàðû è äåòåé,
êîòîðûõ îíè ìîãóò èìåòü, íå ñòàðøå
25 ëåò è íå ñîñòîÿùèõ â áðàêå;

� ëèáî èç îäíîãî ðîäèòåëÿ è åãî
äåòåé, íå ñòàðøå 25 ëåò è íå
ñîñòîÿùèõ â áðàêå (ñåìüÿ ñ îäíèì
ðîäèòåëåì).
×ëåíû äîìàøíåãî õîçÿéñòâà, íå

ïðèíàäëåæàùèå íè îäíîé ñåìüå,
ñ÷èòàþòñÿ «îäèíî÷êàìè». Îäèíî÷-
êàìè òàêæå ñ÷èòàþòñÿ äåòè, íå
ñîñòîÿùèå â áðàêå è ñòàðøå 25 ëåò, è
ðîäñòâåííèêè ïî âîñõîäÿùåé ëèíèè,
íå èìåþùèå ñóïðóãà (ñóïðóãè).

� Èìåííî ñåìåéíàÿ ñòðóêòóðà
äîìàøíåãî õîçÿéñòâà ïîçâîëÿåò
îïðåäåëèòü, êàê ãîâîðÿò ôðàíöóçû,
«ëèöî-ðåôåðåíò äîìàøíåãî õîçÿé-
ñòâà» (ýòî ïîíÿòèå ïðèøëî íà
ñìåíó ïîíÿòèþ «ãëàâà äîìàøíåãî
õîçÿéñòâà» ïðè ïåðåïèñè 1982
ãîäà). Èì ìîæåò áûòü àêòèâíî
ðàáîòàþùåå ëèöî, ñàìîå ñòàðøåå
ïî âîçðàñòó, âçðîñëîå, íå
ñîñòîÿùåå â áðàêå ëèöî è ò. ä.

×åòûðå ýêîíîìè÷åñêèå ôóíêöèè
äîìàøíèõ õîçÿéñòâ

� Ó÷àñòíèê ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè «äîìàøíåå õîçÿéñòâî»

donc ne comprendre qu’une seule
personne

.

Ménages et familles

• II ne faut pas confondre ménage
et famil le. La famil le est une
partie d’un ménage d’au moins
deux personnes et constituée:

– ou bien d’un couple (légitime ou
non) et éventuellement de ses
enfants célibataires de moins de
25 ans;

– ou bien d’un parent et de ses
enfants célibataires de moins de
25 ans (famille monoparentale).

Les membres d’un ménage
n’appartenant pas à une famil le
constituent des “isolés”. Sont ainsi
classés comme isolés les enfants
célibataires de plus de 25 ans et les
ascendants sans conjoint d’un
couple.

• C’est la structure familiale du
ménage qui permet de déterminer
la “personne de référence du
ménage” (notion qui a remplacé
la notion précédente de “chef de
ménage” au recensement de
1982). Ce peut être la personne
active employée, la personne la
plus âgée, la personne adulte
sans conjoint, etc.

Les quatre fonctions
économiques des ménages

• L’agent économique “ménage” se
présente d’abord comme une
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ïðåäñòàåò ïðåæäå âñåãî êàê
ýêîíîìè÷åñêàÿ åäèíèöà
ïîòðåáëåíèÿ è êàê òàêîâîé
àíàëèçèðóåòñÿ Íàöèîíàëüíûì
ñ÷åòîâîäñòâîì. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà
îáúåäèíåíèÿ ëþäåé â
äîìîõîçÿéñòâà â äåéñòâèòåëüíîñòè
ëåæèò â èçó÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ,
ÿâëÿþùèìñÿ îñíîâíûì îáúåêòîì
ñáûòà ïðåäïðèÿòèé.

• Íî ïîòðåáëåíèå íå ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííîé ôóíêöèåé äîìàøíèõ
õîçÿéñòâ.

� Ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî ýòîò
ñåêòîð âêëþ÷àåò â ñåáÿ â ðàâíîé
ìåðå ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
Ýòè ïîñëåäíèå îáúåäèíÿþò ìåëêèõ
êîììåðñàíòîâ, ðåìåñëåííèêîâ,
ìåëêèõ çåìëåâëàäåëüöåâ,
ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü
êîòîðûõ íå èìååò äîñòàòî÷íîãî
ìàñøòàáà, ÷òîáû ïðèíÿòü
ñòðóêòóðó îáùåñòâà (òîâàðè-
ùåñòâà è ò.ä. � ïðèì. ïåðåâîä÷èêà).
Òàêèì îáðàçîì, ïðîèñõîäèò
èíòåãðàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ â äåÿòåëüíîñòü
äîìàøíèõ õîçÿéñòâ.

� Åùå è ïîòîìó, ÷òî äîìàøíèå
õîçÿéñòâà ñáåðåãàþò ÷àñòü
äîõîäà, êîòîðóþ îíè íå
ïîòðåáëÿþò. Èíûìè ñëîâàìè, îíè
äåëàþò èíâåñòèöèè è âàëþòíî-
ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ.

� È, íàêîíåö, êîãäà íå õâàòàåò
ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ,
äîìàøíèå õîçÿéñòâà áåðóò
âçàéìû: òî åñòü, èõ äåÿòåëüíîñòü
íàïðàâëåíà íà ïîëó÷åíèå çàéìîâ.

unité de consommation et est
analysé comme tel  par la
Comptabilité nationale. L’intérêt
principal du regroupement de la
population en ménages réside en
effet dans l ’étude de la
consommation qui est le
débouché essentiel de l’activité
des entreprises.

• Mais la consommation n’est pas
la seule fonction des ménages.

– D’abord parce que ce secteur
accuei l le également les
entrepreneurs individuels. Ceux-
ci  regroupent les pet i ts
commerçants, artisans et petits
agriculteurs dont l ’activité de
product ion n’a pas la tai l le
suff isante pour adopter une
structure de type sociétaire. Des
comportements d’entreprise
s’intègrent donc dans l’activité
des ménages.

– Ensuite parce que les ménages
épargnent la partie du revenu qu’ils
ne consomment pas. C’est-à-dire
qu’ils ont un comportement
d’investissement et de placement
monétaire et financier.

– Enfin, quand leurs ressources
propres sont insuffisantes, les
ménages empruntent: ils ont un
comportement d’endettement.
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Vocabulaire

ménage (m) – äîìàøíåå õîçÿéñòâî (ñòàò. åä.)

personnes physiques résidentes – îðãàíèçîâàííî-ïðîæèâàþùèå
regrouppées (f pl) ãðóïïû ëèö

comportement de consommation (m) – äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà
ïîòðåáëåíèå

entrepreneurs individuels (m pI) – ÷àñòíûå (èíäèâèäóàëüíûå)
ïðåäïðèÿòèÿ

activité de production (m) – ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü

liens de parenté (m) – óçû ðîäñòâà

famille monoparentale (f) – ñåìüÿ ñ îäíèì ðîäèòåëåì

ascendants (m, pl) – ðîäñòâåííèêè ïî âîñõîäÿùåé
ëèíèè

personne active employée (f) – àêòèâíî ðàáîòàþùåå ëèöî

personne la plus âgée (f) – ëèöî, ñàìîå ñòàðøåå ïî âîçðàñòó

personne adulte sans conjoint (f) – âçðîñëîå, íå ñîñòîÿùåå â áðàêå,
ëèöî

intérêt principal du regroupement de – îñíîâíàÿ ïðè÷èíà îáúåäèíåíèÿ
la population (m) ëþäåé

petits commersants (m) – ìåëêèå êîììåðñàíòû

petits agriculteurs (m) – ìåëêèå çåìëåâëàäåëüöû

artisans – ðåìåñëåííèêè

débouché essentiel (m) – îñíîâíîé ðûíîê ñáûòà

épargner – ñáåðåãàòü

placement monétaire et financier – âàëþòíî-ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ

ressources propres – ñîáñòâåííûå ðåñóðñû

emprunter – áðàòü âçàéìû

comportement d’endettement – äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà
ïîëó÷åíèå çàéìîâ

JOUR 3      ÄÅÍÜ 3

Traduisez en français

activité d’entreprise Ïîòðåáëåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíûõ ñîñòàâ-
íûõ ÷àñòåé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
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activité de production Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè èãðàþò
âàæíóþ ðîëü â ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

agriculteur, artisant, Ïîíÿòèå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
commerçant âêëþ÷àåò â ñåáÿ çåìëåäåëüöåâ, ðåìåñëåííèêîâ,

ìåëêèõ êîììåðñàíòîâ è äð.

baisse Êàê ïðàâèëî, â ïåðèîä êðèçèñà ïðîèñõîäèò
ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ.

budget Â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ èçìåíÿåòñÿ
áþäæåò ïîòðåáèòåëÿ.

consommateur Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ïîñòîÿííî ïðåäîñòàâ-
ëÿåò ïîòðåáèòåëþ íîâûå òîâàðû è óñëóãè.

diminuer Â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïîòðåáëåíèå
íåêîòîðûõ òîâàðîâ óìåíüøàåòñÿ, à íåêîòîðûõ
âîçðàñòàåò.

dépenses Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âîçðîñëè çàòðàòû ïîòðåáèòåëåé
íà îáðàçîâàíèå.
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emprunter Ïðè íåäîñòàòêå ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ, íàñåëåíèå
çàíèìàåò äåíüãè ó áàíêîâ.

endettement Çàåìíûé êàïèòàë èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè
÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

entrepreneurs Äåÿòåëüíîñòü èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
individuels ñîñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïðåäïðèíèìà-

òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

hausse Ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè íå âñåãäà âëå÷åò çà
ñîáîé ïîâûøåíèå ïîòðåáëåíèÿ.

liens de parenté Ëþäè, âåäóùåå îáùåå äîìàøíåå õîçÿéñòâî, íå
îáÿçàòåëüíî äîëæíû ñîñòîÿòü â ñîñòîÿíèè ðîäñòâà.

placement financier Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ î÷åíü ÷àñòî ñâÿçàíû ñ
èíâåñòèöèÿìè, ÷òî èãðàåò âàæíóþ ðîëü â îòíîøåíèè
ãîñóäàðñòâà.

prix Ïðè óâåëè÷åíèè öåí íà íåêîòîðûå òîâàðû,
íàñåëåíèå ïåðåñòàåò èõ ïîòðåáëÿòü.

s’accroître Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ïàäàåò ïðè óâåëè÷åíèè äîõîäà.
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épargner Êàê ïðàâèëî, òà ÷àñòü äîõîäà, êîòîðàÿ íå ïîòðåá-
ëÿåòñÿ íàñåëåíèåì, ñîõðàíÿåòñÿ (èëè ñáåðåãàåò-
ñÿ) â âèäå ðàçëè÷íûõ èíâåñòèöèé.

JOUR 4 ÄÅÍÜ 4

POINT GRAMMATICAL

Etudiez et faites des exercices.

Les verbes pronominaux

II y a s’aimer et s’aimer!

• Le verbe pronominal se conjugue avec un pronom personnel réfléchi (qui
désigne la même personne ou la même chose que le sujet): me, te, se, nous,
vous, se.

Nous nous  limiterons à quelques cas simples.
C’est bien ce que je me dis.
Ils se sont entendus dès le premier jour.

• Les verbes pronominaux se présentent sous la même forme, mais ils ont:

– des valeurs et des sens très différents. On distingue quatre catégories
(voir ci-dessous).

– un comportement très variable pour l’accord de leur participe passé.

�  Les verbes pronomiaux réfléchis

Elle se coiffe

• Les verbes pronominaux réfléchis  sont des verbes qui expriment une action
exercée par le sujet sur lui-même.

Elle passe des heures à se coiffer  devant la glace.
= elle coiffe “elle”.

Je me demande  si j’ai bien fait.
= je demande “à moi” si...
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�  Les verbes pronomiaux reciproques

Ils se téléphonent

• Les verbes pronominaux réciproques  sont des verbes qui expriment une
action exercée sur chacun des membres du sujet.

Pierre et Paul se connaissent  depuis de longues années.
= Pierre connaît Paul et Paul connaît Pierre.

Retenez
• On reconnaît les pronominaux réciproques  au fait qu’est sous-entendu l’un

l’autre ou les uns les autres, entre eux, mutuellement...

Les deux adversaires s’observent  (l’un l’autre) avant de s’affronter
(l’un à l’autre).

• II y a s’aimer  et s’aimer ! De nombreux verbes qui acceptent un sens
réfléchi,  acceptent aussi un sens réciproque ; en dehors de tout contexte,
une phrase peut alors être ambiguë.

Nous nous aimons .
= je t’aime et tu m’aimes, (réciproque)

ou     = chacun aime “soi-même”, (réfléchi)

�  Les verbes pronomiaux passifs
Cela se voit

• Le verbe et le pronom équivalent à un passif : le sujet n’accomplit pas l’action,
mais la subit. C’est souvent un inanimé.

Le clocher se voit  de loin.
= le clocher est vu de loin.

Cela peut se traduire  par un débordement de joie.
= cela peut être traduit par...

Retenez
• On emploie souvent un pronominal passif  quand celui qui fait l’action a une

valeur indéfinie (notamment on).
Comparez:

On voit le clocher de loin.
et Le clocher se voit de loin.

On utilise ce mot dans de nombreux sens.
et Ce mot s’utilise dans de nombreux sens.

Cette tournure permet de mettre en avant ce dont on parle (le clocher, ce
mot...) en lui accordant le statut de sujet.
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Pour aller plus loin
• La même construction est possible avec des verbes impersonnels ou des

constructions impersonnelles.
Comparez:

On a vendu de nombreux exemplaires.
Il s’est vendu    de nombreux exemplaires.

�  Les verbes essentiellement pronomiaux
Je m’en souviens

• Les verbes essentiellement pronominaux  sont des verbes qui ne
s’emploient qu’avec le pronom réfléchi, celui-ci faisant partie intégrante du
verbe.

se fier à Vous pouvez vous fier  à lui.
s’enfuir Qui s’est enfui ?
s’absenter Je m’absenterai  quelques instants.

(ces verbes n’existent pas ou plus à la forme non pronominale:

on ne peut avoir fier, enfuir, absenter).

• On considère également comme essentiellement pronominaux  les verbes
qui existent à la forme non pronominale, mais qui ont alors un tout autre sens.
Comparez:

agir II a agi très rapidement, “il a réagi...”
et s’agir // s’agit  d’une autre histoire, “il est question...”

dérouler Ils déroulèrent le tapis rouge, “ils étalèrent...”
et se  dérouler L’action se déroule  au XXe s. “... se passe...”

Pour aller plus loin
• Dans les dictionnaires, l’infinitif des verbes essentiellement pronominaux est

suivi de se entre parenthèses, montrant ainsi que le verbe s’emploie toujours
avec le pronom.

souvenir (se) — emparer (s’) — méfier (se)...

VERBES PRONOMIAUXS P Retenez

• Le pronom réfléchi des verbes passifs  ou essentiellement  pronominaux
n’est pas analysable: il n’a pas de véritable fonction grammaticale.

En revanche, celui des verbes réfléchis et réciproques  a une fonction: il
peut être complément d’objet direct (COD), second (COS) ou indirect (COI).
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réfléchis       réciproques

    COD         Elle s’habillait de façon       Ils s’aiment.    habiller qqn
               très classique.    aimer qqn

    COS       Mais elle vient de s’acheter     Ils s’écrivent de   acheter qqch à qqn
              une nouvelle robe.      longues lettres.   écrire qqch à qqn

    COI      Elle se plaît ainsi.      Mais ils se    plaire à qqn
    téléphonent peu.    téléphoner à qqn

II est important de bien repérer la fonction du pronom pour l’accord du
participe passé.

Exercice. Donnez pour chacun des verbes pronominaux sa valeur: réfléchi,
réciproque, passif ou essentiellement pronominal. Précisez quelle est la
fonction grammaticale du pronom réfléchi quand il est analysable.

1. Il ne s’accorde aucun répit. 2. Le verbe s’accorde avec son sujet. 3. Les
violonistes s’accordent avant le concert. 4. Ils ont toujours été ennemis et je ne
sais pas s’ils s’accorderont un jour. 5. Ce type de congé s’accorde en cas de
formation. 6. Tout cela s’est passé si vite. 7. Les tissus clairs se salissent trop
vite. 8. Il s’est abstenu de tout commentaire.

JOUR 5 ÄÅÍÜ 5

Lisez et faites des exercices.

Les dilemmes d’une consommatrice type

Des sous plein la tête

Quand je me regarde vivre au quotidien, je m’aperçois que j’ai constamment
des sous plein la tête. Des sous pas sonnants mais trébuchants que je manipule,
en pensées ou en actes, à tout bout de temps.

Des menus de la journée aux vitrines de magasins, des projets de vacances
aux assurances sur la vie, je passe mon temps à répartir mes gains et mes avoirs
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au moins mal de mes charges et de mes désirs – étant entendu que je me sens
tout à fait incapable de les gérer au mieux.

Comme vous, je tente d’adapter mes sous à mes envies, de les défendre
contre mes impulsions, de les protéger des exigences de mes enfants, de les
jeter mentalement par la fenêtre et de les rattraper in extremis – par les cordons
de la bourse – dans un sursaut de raison ou de peur panique des ennuis
d’argent. [...]

Une consommatrice piégée

Surtout, je me désole de retomber sans cesse dans les mêmes pièges à sous
qui s’organisent et se multiplient autour de moi pour me faire succomber
tentations matérielles qui me sautent aux yeux dès que je les ouvre. II me suffit de
feuilleter un magazine, d’allumer la télévision, de lécher les vitrines ou de faire
mon marché pour sentir monter en moi mille envies aussi peu indispensables
qu’un appareil à raclette ou une paire de chaussettes vert pomme pas mûre.
Les impulsions d’achat ne m’attaquent pas seulement par les yeux des la radio
du petit matin, elles m’envahissent par les oreilles avec une efficacité répétitive.

Les stylistes, les responsables-marketing, les publicitaires, les commerçants
du monde entier dépensent des trésors d’énergie et de créativité pour me faire
craquer. Ils y parviennent trop souvent à mon gré, pas encore assez au leur.

Ma vie de consommatrice internationale s’envenime de jour en jour. II ne me
suffit plus, pour tenir en équilibre sur mes finances, de résister à mes habitudes
de vie hexagonale qui me font préférer l’eau minérale à celle du robinet, le
beurre des Charentes à la qualité ordinaire, le bon Bordeaux au vin de table 12°,
un chemisier bien coupé à une blouse-tablier. Désormais, je dois également me
défendre des industriels japonais, des confectionneurs taiwanais, des fromagers
hollandais et des hôteliers grecs. Plus les progrès de l’économie mondiale
rapprochent les quatre coins de la planète, plus j’ai du mal à joindre les deux
bouts. [...]

L’éternelle grogne monétaire

Et voilà: je ne résiste pas à vous parler de mes soucis d’argent! Comme tout
le monde, je voudrais me faire plaindre. Je préférerais faire pitié plutôt qu’envie.
Je cède à la grogne monétaire, en parfaite harmonie avec mes contemporains
dont les soucis financiers croissent encore plus vite que le revenu personnel
brut.

Je dis bien “brut”, car déjà, entre le “brut” et le “net”, les occasions de
maugréer commencent! II y a trente ans, la différence entre ce que l’on gagnait
et ce que l’on touchait semblait supportable. On énonçait toujours son salaire
brut avec une certaine fierté d’être rémuneré à sa juste valeur. Aujourd’hui, les
prélèvements obligatoires sont tels qu’on aurait plutôt tendance à considérer
avec morosité son salaire net. La grogne sourd dès les retenues à la base.
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Mais les conditions objectives n’expliquent pas tout. Depuis que les
Phéniciens ont inventé la monnaie, elle sert non seulement à régler la vie
économique et la survie matérielle des humains, mais aussi à véhiculer leurs
conflits, à exprimer les sentiments, à suggérer leurs désirs, à manifester leur
pouvoir, à hiérarchiser leurs relations.

Christiane Collange, Nos sous

Repérages

Des sous plein la tête:

• Quels sont les pensées et les actes économiques qui préoccupent l’auteur?
• Cette première partie est marquée par des traits d’humour. Retrouvez ces

marques d’humour à partir des expressions suivantes qui sont habituellement
figées:

– “Des soucis plein la tête”.
– “Des espèces sonnantes et trébuchantes” (c’est-à-dire “de l’argent

liquide”).
– “Répartir son argent au mieux”.
– “Jeter son argent par la fenêtre” (c’est-à-dire “dépenser sans faire

attention”).
– “Serrer les cordons de la bourse” (c’est-à-dire “faire des économies”).

Une consommatrice piégée:

• Par qui et par quoi la consommatrice est-elle piégée?

• En tant que consommatrice française et internationale, quelles sont ses
tentations?

• Cette seconde partie du texte est également marquée de traits d’humour.
Retrouvez-les à partir des expressions suivantes habituellement figées:

– “Faire du lèche-vitrines” (c’est-à-dire “aller regarder les vitrines des
magasins”).

– “Déployer un trésor d’énergie”.
– “Tenir en équilibre sur ses jambes”.
– “Partir aux quatre coins du monde”.

L’éternelle grogne monétaire:

– Quel est le principal sujet de mécontentement des contemporains de
Christiane Collange?

– Pour elle, quel est le sujet essentiel de grogne?

– Pourquoi peut-on parler de “grogne monétaire éternelle”?
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Analyse

• Le texte de Christiane Collange a trait aux difficultés économiques actuelles.
Chacune des trois parties mentionne un ennemi principal de notre argent.
Nommez-les.

• Relevez les termes qui montrent bien qu’il s’agit d’une lutte.

Retrouvez dans la colonne de droite l’équivalent des mots ou expressions
soulignés:

1. Je passe mon temps à répartir  mes gains _2_ essayer de
et mes avoirs.

2. Je tente  d’adapter mes sous à mes envies. ___ occuper de force
3. Dans un sursaut  de raison. ___ se détériorer/se dégrader

4. Les impuisions d’achat m’envahissent . ___ distribuer équitablement

5. Pour me “faire craquer ”. ___ avoir de la difficulté à

6. Ma vie de consommatrice s’envenime  de ___ augmenter
jour en jour.

7. J’ai du mal  à “joindre les deux bouts”. ___ manifester sa mauvaise
humeur

8. Les soucis financiers croissent  encore ___ une brusque réaction
plus vite.

9. Les occasions de maugréer  commencent. ___ tristesse
10. Être rémunéré  à sa juste valeur. ___ payé

10. Considérer avec morosité  son salaire net. ___ jaillir

12. La grogne sourd  dès les retenues à la ___ succomber / ne pas
 base. pouvoir résister
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Expression ecrite

• Ecrivez à Christiane Collange pour lui proposer quelques moyens de lutter
efficacement contre au moins deux des ennemis de son argent.

• D’après le texte de Christiane Collange, faites le portrait d’un consommateur
(ou d’une consommatrice) type du monde occidental. Ajoutez-y vos
commentaires.
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Expression orale

• Pensez-vous qu’il est possible de résister plus facilement à certains
“ennemis” de l’argent qu’à d’autres? Discutez en petits groupes. Mettez vos
points de vue en commun et dressez le portrait du consommateur type de
votre classe.

• Le système actuel de “revenu brut/revenu net” est-il pour vous une sorte de
vol honteux ou est-ce au contraire quelque chose de tout à fait normal?

Formez deux équipes: l’une “pour”, l’autre “contre” les prélèvements
obligatoires. Préparez vos arguments. Faites un débat public.

LEÇON 4 ÓÐÎÊ 4

JOUR 1 ÄÅÍÜ 1

Ïåðåâåäèòå òåêñò ïî ìåòîäèêå ÐÔÏ

EVOLUTION
DU COMMERCE INTERNATIONAL

Les secteurs de produits.  On
constate:

– l ’augmentation de la part de
l’électronique, de l’énergie et des
revenus du capital;

– la stabilité de la part de l�électrique,
du text i le, de la chimie, des
services et des transports;

ÝÂÎËÞÖÈß
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ

Ñåêòîðà ïðîäóêöèè. Íàá-
ëþäàåòñÿ:

� óâåëè÷åíèå äîëè ýëåêòðîííîé
ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè è
äîõîäîâ ñ êàïèòàëà;

� ñòàáèëüíîñòü äîëè ýëåêòðî-
ïðîìûøëåííîñòè, òåêñòèëüíîé,
õèìè÷åñêîé, ñôåðû óñëóã è
òðàíñïîðòà;
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– une diminution de la part des
métaux et de l’agroalimentaire.

Les  acteurs . On peut distinguer,
pour chaque secteur, trois types
d’évolution.

Les montées en puissance .
Dans le textile, les nouveaux pays
industriels d’Asie occupent une part
croissante des exportations, au
détriment du Japon et de l’Europe.
Dans la sidérurgie,  le Japon a
dépassé l ’Europe au cours des
années 70 pour les exportations,
tandis que l’Amérique latine, grâce
surtout au Brési l ,  devenait
exportatr ice d’acier.  Dans
l’électromécanique, c’est encore la
suprématie du Japon qui s’installe,
avec les produits automobiles et le
matériel électrique, au détriment de
l’Europe et, surtout, des Etats-Unis.
Dans l’électronique, la domination
japonaise est incontestable; les
positions américaine et européenne
se sont tellement dégradées que ces
zones sont devenues déficitaires.

Les positions stables . Dans le
secteur énergétique, Moyen-Orient,
Afrique et Europe de l’Est sont les
principaux exportateurs de produits
pétroliers. L’Europe, le Japon et les
Etats-Unis demeurent les grands
importateurs. Dans le secteur des
minerais et métaux non ferreux,
l’Europe de l’Est, l’Amérique latine et
l’Afrique détiennent la part principale
des exportations, alors que l’Europe,
le Japon et les États-Unis constituent
la “triade” importatrice. Dans le

� ñîêðàùåíèå äîëè ìåòàëëîîá-
ðàáàòûâàþùåé è ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ó÷àñòíèêè. Ìû ìîæåì âûäåëèòü

äëÿ êàæäîãî ñåêòîðà òðè òèïà
ýâîëþöèè.

Ðîñò ìîãóùåñòâà. Â òåêñòèëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè â óùåðá ßïîíèè è
Åâðîïå ðàñò¸ò äîëÿ ýêñïîðòíûõ
ïîñòàâîê íîâûõ èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí
Àçèè. Â ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè ïî
ýêñïîðòíûì ïîñòàâêàì ßïîíèÿ
îáîøëà Åâðîïó â òå÷åíèå 70-õ ãîäîâ,
òîãäà êàê Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà, îñîáåííî
áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Áðàçèëèè,
ñòàíîâèòñÿ ýêñïîðò¸ðîì ñòàëè. Â
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè ïî-ïðåæíåìó îòìå÷àåòñÿ
ïðåâîñõîäñòâî ßïîíèè, êîòîðàÿ
óòâåðæäàåòñÿ áëàãîäàðÿ ñâîåé
àâòîìîáèëüíîé ïðîäóêöèè è
ýëåêòðè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ â
óùåðá Åâðîïå è îñîáåííî ÑØÀ. Â
ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè
ãîñïîäñòâî ßïîíèè ÿâëÿåòñÿ
íåîñïîðèìûì; àìåðèêàíñêèå è
åâðîïåéñêèå ïîçèöèè ñòîëü îñëàáëè,
÷òî ýòè çîíû ñòàíîâÿòñÿ
äåôèöèòíûìè.

Ñòàáèëüíûå ïîçèöèè. Â
ýíåðãåòè÷åñêîì ñåêòîðå Ñðåäíèé
Âîñòîê, Àôðèêà è Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà
ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ýêñïîðò¸ðàìè
íåôòåïðîäóêòîâ. Åâðîïà, ßïîíèÿ è
ÑØÀ îñòàþòñÿ êðóïíûìè
èìïîðò¸ðàìè. Â ñåêòîðå äîáû÷è
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è öâåòíûõ
ìåòàëëîâ îñíîâíàÿ äîëÿ ýêñïîðòíûõ
ïîñòàâîê ïðèõîäèòñÿ íà Âîñòî÷íóþ
Åâðîïó, Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó è Àôðèêó,
òîãäà êàê Åâðîïà, ßïîíèÿ è ÑØÀ
ñîñòàâëÿþò èìïîðòèðóþùóþ
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secteur chimique, la “triade” est, cette
fois, exportatrice prépondérante, avec
une nette domination européenne.
Dans le domaine des services, la
suprématie est européenne, sans
concurrence.

Les reculs de position . Dans
l’agroalimentaire, l’Europe est de
moins en moins importatrice, ce qui
érode les débouchés de zones
comme l’Amérique latine ou l’Afrique,
d’autant que les Etats-Unis
accroissent leurs exportations. Dans
les activités de transfert, les Etats-
Unis sont de moins en moins
déf ic i taires, du fai t  d’un
désengagement militaire extérieur,
alors qu’au contraire les pays du
Moyen-Orient sont à l’origine des
plus importants montants de transfert
dans le monde. Dans le domaine des
revenus du capital, la puissance
américaine s’est régul ièrement
amoindrie; le Moyen-Orient, grâce au
déplacement de la rente pétrolière, a
pris la deuxième position.

«òðèàäó». Â õèìè÷åñêîì ñåêòîðå
«òðèàäà» ÿâëÿåòñÿ íà ýòîò ðàç
îñíîâíûì ýêñïîðò¸ðîì, ïðè÷¸ì
åâðîïåéñêèå ñòðàíû çàíèìàþò ÿâíî
äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå. ×òî æå
êàñàåòñÿ ñôåðû óñëóã, òî
ïðåâîñõîäñòâî åâðîïåéñêèõ ñòðàí
ÿâëÿåòñÿ íåîñïîðèìûì.

Ñäà÷à ïîçèöèé. Â ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè Åâðîïà
ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøèì è ìåíüøèì
èìïîðò¸ðîì, ÷òî ïîäðûâàåò å¸
ïîçèöèè íà ðûíêàõ ñáûòà â òàêèõ çîíàõ,
êàê Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà èëè Àôðèêà,
òåì áîëåå, ÷òî ÑØÀ óâåëè÷èâàþò ñâîè
ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè. Â òðàíñôåðíûõ
îïåðàöèÿõ äåôèöèò ÑØÀ ñòàíîâèòñÿ
âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå; ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ ôàêòîì ñîêðàùåíèÿ èõ
âíåøíèõ âîåííûõ îáÿçàòåëüñòâ, òîãäà
êàê ñòðàíû Ñðåäíåãî Âîñòîêà,
íàîáîðîò, ÿâëÿþò ñîáîé ïðè÷èíó
íàèáîëåå êðóïíûõ îáú¸ìîâ
òðàíñôåðòà â ìèðå. Â îáëàñòè
ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ ñ êàïèòàëà
àìåðèêàíñêàÿ ìîùü ïîñòåïåííî
ñîêðàòèëàñü; Ñðåäíèé æå Âîñòîê
áëàãîäàðÿ ïåðåìåùåíèþ íåôòÿíîé
ðåíòû âûøåë íà âòîðóþ ïîçèöèþ.

Vocabulaire

augmentation (f) – óâåëè÷åíèå
diminution (f) – ñîêðàùåíèå
exportation (f) – ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè
détriment (m) – óùåðá
sidérurgie (f) – ÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ
suprématie (f) – ïðåâîñõîäñòâî
les produits automobiles – àâòîìîáèëüíàÿ ïðîäóêöèÿ
dégrader – îñëàáåâàòü
zones déficitaires – äåôèöèòíûå çîíû
exportateurs – ýêñïîðòåðû
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produits pétroliers – íåôòåïðîäóêòû
minerais et métaux non ferreux (m pI) – ïîëåçíûå èñêîïàåìûå è öâåòíûå

ìåòàëëû
prépondérant – îñíîâíîé
une nette domination – ÿâíîå äîìèíèðîâàíèå
sans concurrence – íåîñïîðèìî, âíå êîíêóðåíöèè
éroder – ïîäðûâàòü
activités de transfert – òðàíñôåðòíûå îïåðàöèè
désengagement (m) militaire extérieur � ñîêðàùåíèå âíåøíèõ âîåííûõ

îáÿçàòåëüñòâ
rente pétrolière (f) � íåôòÿíàÿ ðåíòà

JOUR 2 ÄÅÍÜ 2

Ïåðåâåäèòå òåêñò ïî ìåòîäèêå ÐÔÏ

STRUCTURE DU COMMERCE
INTERNATIONAL

De 1945 à 1970, période de grande
croissance, le commerce international
a été en forte expansion. À partir de
1970 et malgré la crise économique,
le niveau des échanges ne s’est pas
effondré, contrairement à ce qui s’était
produit dans les années 30. Au
contraire, il a connu dans les pays
industrialisés des taux de croissance
supérieurs à ceux des P.N.B. Après
une décélération en 1982–83, la
tendance à l’accroissement a repris,
toujours supérieure aux taux de
croissance internes.

Cette croissance constante depuis
1970 s’explique de deux manières:

– par l’interpénétration grandis-
sante des économies ( le
développement très important  des
échanges intraeuropéens en est
l’illustration);

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ
ÒÎÐÃÎÂËÈ

Â ïåðèîä âûñîêîãî ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðîñòà, ñ 1945 ïî 1970 ãîäû,
ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ áóðíî
ðàçâèâàëàñü. Íà÷èíàÿ ñ 1970 ãîäà è
íåñìîòðÿ íà ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ,
óðîâåíü òîðãîâëè íå óïàë, êàê ýòî
ïðîèçîøëî â 30-å ãîäû. Íàîáîðîò,
åãî îáú¸ìû â èíäóñòðèàëüíûõ
ñòðàíàõ ïðåâûøàëè îáú¸ìû ðîñòà
ÂÍÏ. Ïîñëå íåêîòîðîãî ñïàäà 1982-
83 ãîäîâ âíîâü îáîçíà÷èëàñü
òåíäåíöèÿ ê ðîñòó, ïî-ïðåæíåìó
ïðåâûøàþùàÿ îáú¸ìû âíóòðåííåãî
ðîñòà.

Ýòîò ïîñòîÿííûé ðîñò ñ 1970 ãîäà
îáúÿñíÿåòñÿ äâóìÿ ïðè÷èíàìè:

� ðàñòóùèì âçàèìîïðîíèêíîâå-
íèåì ýêîíîìèê (ìîùíîå ðàçâèòèå
òîðãîâëè ìåæäó åâðîïåéñêèìè
ñòðàíàìè ÿâëÿåòñÿ íàãëÿäíûì
òîìó ïîäòâåðæäåíèåì);
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� ïîÿâëåíèåì ìåæäóíàðîäíîé
òîðãîâëè ìåæäó ôèðìàìè â ñâÿçè
ñ èíòåðâåíöèåé íîâûõ
ó÷àñòíèêîâ, êàêîâûìè ÿâëÿþòñÿ
ìíîãîíàöèîíàëüíûå ôèðìû.
Äîëÿ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè â

îáùåì îáú¸ìå ìèðîâîãî
ïðîèçâîäñòâà âûðîñëà, òàêèì
îáðàçîì, ñ 12% â 1967 ãîäó äî 21% â
1985.

Ñòðóêòóðà ïî ïðîäóêöèè.
Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðîäóêöèÿ
îñíîâûâàåòñÿ íà äâóõ êðóïíûõ
êàòåãîðèÿõ ïðîäóêöèè:
� òîâàðû, ðàçäåë¸ííûå ïî

ñåêòîðàì: ïðîäîâîëüñòâåííàÿ
ïðîìûøëåííîñòü, ìåòàëëîîá-
ðàáàòûâàþùàÿ, õèìè÷åñêàÿ,
òåêñòèëüíàÿ, ýëåêòðîìåõàíè÷åñ-
êàÿ, ýëåêòðîííàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü è ýíåðãåòèêà;

� íåìàòåðèàëüíûå òîâàðû,
îáúåäèíÿþùèå óñëóãè,
òðàíñôåðòû, äîõîäû ñ êàïèòàëà.

Ñòðóêòóðà ïî çîíàì. Ó÷àñòíèêè
ìèðîâîé òîðãîâëè ìîãóò áûòü
îáúåäèíåíû â ñåìü êðóïíûõ çîí:
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà, Ëàòèíñêàÿ
Àìåðèêà, Åâðîïà, Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà,
Àôðèêà, Ñðåäíèé Âîñòîê è Àçèÿ.
Äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå Åâðîïû �
ýòî ëèøü âèäèìîñòü, èáî
åâðîïåéñêèå ñòðàíû áîëüøóþ ÷àñòü
ñâîåé òîðãîâëè îñóùåñòâëÿþò
ìåæäó ñîáîé. Íà ñàìîì äåëå, ìû
èìååì äåëî ñ äîìèíèðîâàíèåì òðåõ
ïîëþñîâ: Åâðîïà-Ñåâåðíàÿ
Àìåðèêà-Àçèÿ. ×òî æå êàñàåòñÿ
îñíîâíîãî îáú¸ìà òîðãîâûõ
îïåðàöèé, òî íåîáõîäèìî îòìåòèòü,
÷òî äî 1980 ãîäà îíè â îñíîâíîì
îñóùåñòâëÿëèñü ìåæäó ñòðàíàìè

– par l’apparition d’un commerce
international intrafirmes, du fait
de l’intervention de ces acteurs
nouveaux que sont les firmes
multinationales.
La part du commerce international

dans la production totale mondiale
est ainsi passée de 12% en 1967 à
21% en 1985.

La structure par produits.  Le
commerce mondial porte sur deux
grandes catégories de produits:

– les marchandises, divisées en
secteurs agroal imentaire,
métaux, chimie, text i le,
électromécanique, électronique,
énergie;

– les immatériels, regroupant les
services, les transferts,  les
revenus du capital.

La structure par zones.  Les
acteurs du commerce mondial
peuvent être regroupés en sept
grandes zones: Amérique du Nord,
Amérique latine, Europe, Europe de
l’Est, Afrique, Moyen-Orient et Asie.
La domination de l ’Europe n’est
qu’apparente, car les pays
européens réalisent une grande
partie de leur commerce entre eux.
En réal i té,  on a affaire à une
dominat ion tr ipolaire:  Europe-
Amerique du Nord-Asie. Quant au
poids des échanges, il faut noter que
jusqu’aux années 1980, c’est le
courant Amérique du Nord-Europe
qui était prépondérant. Mais depuis
le mi l ieu des années 1980, la
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Ñåâåðíîé Àìåðèêè è Åâðîïû. Íî ñ
ñåðåäèíû 80-õ ãîäîâ íà ïåðâîå
ìåñòî âûõîäÿò òîðãîâûå îïåðàöèè
ìåæäó ñòðàíàìè Ñåâåðíîé Àìåðèêè
è Àçèè.

première place est occupée par le
flux Amérique du Nord-Asie.

Vocabulaire

transfert � òðàíñôåðò
exportation � ýêñïîðò
importation � èìïîðò
minerais � ïîëåçíûå èñêîïàåìûå
métaux non ferreux � öâåòíûå ìåòàëëû
produits pétroliers � íåôòåïðîäóêòû
revenu du capital � äîõîä íà êàïèòàë
sidérurgie � ÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ
commerce international (m) � ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ
période de grande croissance � ïåðèîä âûñîêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî

ðîñòà
être en forte expansion � áóðíî ðàçâèâàòüñÿ
niveau des échanges � óðîâåíü òîðãîâëè
effondrer � ïàäàòü, ñíèæàòüñÿ
taux de croissance internes � îáúåìû âíóòðåííåãî ðîñòà
décélération (f) � ñïàä
développement (m) � ðàçâèòèå
échanges intraeuropeen � òîðãîâëÿ ìåæäó åâðîïåéñêèìè

ñòðàíàìè
production totale mondiale (f) � îáùèé îáúåì ìèðîâîãî ïðîèç-

âîäñòâà
marchandise – òîâàð
domination (f) – äîìèíèðîâàíèå
domination tripolaire – äîìèíèðîâàíèå òðåõ ïîëþñîâ

JOUR 3 ÄÅÍÜ 3

Traduisez en français

agroalimentaire Â ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè îäíî èç
ëèäèðóþùèõ ìåñò çàíèìàåò Åâðîïà.
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chimie �Òðîéêà� ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì â õèìè÷åñêîì
ïðîèçâîäñòâå.

commerce international Â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå ïðîèçîøëè ñóùåñòâåí-
íûå èçìåíåíèÿ, íåêîòîðûå ñòðàíû ñäàëè ñâîè
ïîçèöèè, à íåêîòîðûå, íàîáîðîò, çàâîåâûâàþò
ðûíîê.

commerce mondial Â ìèðîâîé òîðãîâëå ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííàÿ
ñòàáèëüíîñòü â ñáûòå òåêñòèëüíîé è õèìè÷åñêîé
ïðîäóêöèè.

croissance Â èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàíàõ íàáëþäàåòñÿ ðîñò
íåêîòîðûõ ïðîèçâîäñòâ, òàêèõ, êàê ýëåêòðîìåõàíè-
÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü.

décélération Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïîñëå íåçíà÷èòåëüíîãî
çàìåäëåíèÿ â íà÷àëå âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ,
âîçîáíîâèëñÿ òåìï ðîñòà ïðîèçâîäñòâà.

expansion Â ñåðåäèíå âåêà ýêîíîìèêà íàõîäèëàñü â ôàçå
ïîäúåìà.
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exportation Ýêñïîðò íåôòåïðîäóêòîâ � îñíîâíàÿ ñòàòüÿ äîõîäà
íåêîòîðûõ ñòðàí.

importation ßïîíèÿ, ÑØÀ è Åâðîïà � îñíîâíûå èìïîðòåðû
öâåòíûõ ìåòàëëîâ.

marchandises Â ìèðîâîé òîðãîâëå òîâàðû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà
íåñêîëüêî ñåêòîðîâ.

minerais, métaux Â îáëàñòè ýêñïîðòà ìèíåðàëîâ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ
non ferreux âåäóùóþ ðîëü èãðàþò Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà, Àôðèêà

è âîñòî÷íàÿ Åâðîïà.

rnétaux Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ ñïàä ïðîèçâîäñòâà
â ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.

niveau des échanges Ñ êàæäûì ãîäîì îáúåì òîðãîâëè óâåëè÷èâàåòñÿ.

produits pétroliers Íåôòåïðîäóêòû èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ïðîìûøëåí-
íîñòè Áëèæíåãî Âîñòîêà.

revenu du capital Àìåðèêà çàíèìàåò ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå â
îáëàñòè äîõîäîâ íà êàïèòàë.

sidérurgie Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ â îáëàñòè ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè
íà ìåñòî ëèäåðà ïðåòåíäóåò ßïîíèÿ.
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textile Ïîëîæåíèå äåë â òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè
îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíî.

transfert Òðàíñôåðòû îòíîñÿòñÿ ê íåìàòåðèàëüíûì ïðîäóêòàì.

électroméchanique, Â îáëàñòè ýëåêòðîíèêè è ýëåêòðîìåõàíèêè â
électronique ïîñëåäíåå âðåìÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ÿïîíñêîå

ãîñïîäñòâî.

énergie Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðîèñõîäèò ðîñò ýíåðãåòè÷åñ-
êîé ïðîìûøëåííîñòè.

JOUR 4 ÄÅÍÜ 4

POINT GRAMMATICAL

Etudiez et faites des exercices.

-ALS ou -AUX AU PLURIEL?

Et si Saint-Saëns avait écrit
plusieurs Carnavals des animaux?

�  Pluriel en -aux
Des journaux

• La plupart des noms et adjectifs masculins qui se terminent par -al au singulier
ont un pluriel en -aux .

un journal local / des journaux  locaux



66
Ñîâðåìåííûé Ãóìàíèòàðíûé Óíèâåðñèòåò

Retenez

• N’écrivez jamais de e devant -aux  pour ces pluriels.

un journal / des journaux  et non des journeaux

Seuls les mots en -eau s’écrivent -eaux  au pluriel.

un marteau
des marteaux

�  Pluriel en -als Des festivals

• Noms
– quelques noms à connaître par cœur car rien dans la forme ou le sens ne

permet de les distinguer:

des bals et aussi des cals
des festivals des pals
des carnavals des chorals
des récitals des trials
des cérémonials des avals  “cautions”
des régals des étals
des finals  (en musique) des virginals

– des noms propres pris comme noms de choses.

cantals , emmenthals , pascals  (unité)...

– des noms d’origine étrangère qui désignent des réalités exotiques (plantes,
animaux, etc.).

chacals , gavials , nopals , santals , sarouals ...

sauf:  des orignaux

– des noms de produits chimiques, pharmaceutiques.

chlorals , gardénals ®...

– les noms des mois du calendrier révolutionnaire.

germinals ...

– des noms familiers ou argotiques.

Ritals , morfals ...

• Adjectifs

Cinq adjectifs (et leurs composés) ont un pluriel en -als.
Retenez-les.

bancals navals
fatals tonals
natals
Des assauts aéronavals .
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�  Deux pluriels: -als et -aux Idéals et idéaux

Certains mots peuvent avoir les deux pluriels.

• Suivant l’expression  dans laquelle ils sont employés:

– val : le pluriel vaux  n’existe que dans la locution par monts et par vaux.
Dans les autres cas, on a le pluriel des vals .

– banal : le pluriel au sens courant est banals . On emploie banaux  seulement
pour le terme d’histoire: des fours banaux “qui appartiennent au seigneur
et sont à la disposition de tous”.

• Parce que l’usage  hésite:

– idéal  (nom et adjectif).

Les jeunes n’ont-ils plus d’idéaux  (ou d’idéals )?
Existe-t-il un ou plusieurs mondes idéals  (ou idéaux )?

– les adjectifs austral, boréal, causal, final, glacial, marial, pascal  (de
Pâques).

Des états finals  (ou finaux ).

Exercice. Mettez les termes entre parenthèses à la forme -als  ou -aux
qui convient.

1. Les petits (bal) ________________ (festival) ________________ du samedi

soir. 2. Les deux (terminal) ________________ de l’aéroport. 3. La chanteuse a

remporté le même succès dans tous ses (récital) ________________. 4. Au

nom des grands principes (moral) ______________. 5. Restauration de clavecins

et de (virginal) ____________. 6. Une voix aux accents (virginal) ______________.

7. Des examens (prénuptial) ________________. 8. Les juges (prud’homal)

______________ ne dépendent pas des (tribunal) ________________

(commercial) ________________.

JOUR 5 ÄÅÍÜ 5

Lisez et faites des exercices.

Au-delà des mouvements conjoncturels qui alternent périodes de
prospérité et crises économiques, le Français reste attaché à deux valeurs
permanentes: le besoin d’évasion, symbolisé par l’importance donnée aux
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dépenses de vacances et de loisirs; le besoin de sécurité que traduit le souci
d’épargner. Mais au lendemain des années 80, émerge un nouvel âge de la
consommation dominé par celui que l’on surnomme: “le consommateur-
caméléon”. Difficile à cerner, difficile à satisfaire, difficile à fidéliser, tel est en
effet le consommateur des années 90.

CITOYEN-CONSOMMATEUR

À entendre les Français se plaindre de la réduction de leur niveau de vie
ou à ne retenir de l’époque que l’émergence de la nouvelle pauvreté, on
pourrait croire que la crise est en passe* de nous ramener à l’époque où
gagner son pain, au sens propre du mot, était la hantise majoritaire. Après
des années marquées par l’aspiration au mieux-vivre, il ne s’agirait
désormais que de survivre. Ceux qui partagent cette vision ne peuvent
qu’être plongés dans la perplexité à la lecture des résultats de la récente
enquête du CREDOC*. Interrogés sur l ’usage qu’i ls feraient d’une
augmentation importante de leurs revenus, les consommateurs ont plébiscité*
à 85% les dépenses de vacances et de loisirs, l’épargne venant au second
rang avec 71%, tous les autres postes – logement, équipement, vêtement,
alimentation – restant bien loin derrière.

De telles réponses n’auraient surpris personne à l’époque de la prospérité
flamboyante. Elles obligent, aujourd’hui, à se demander si la crise
économique est autre chose que prétexte à doléance et si, en fin de compte,
elle a le moins du monde perturbé le système de valeurs des consommateurs.
Il est certes impossible de négliger la minorité de 15% qui reste à l’écart du
mouvement général. Elle nous rappelle l’existence d’une France duale où un
groupe de défavorisés – chômeurs, femmes seules, petits retraités – reste de
plus en plus à l’écart d’une grosse classe moyenne. Celle-ci n’ignore bien
sûr pas l’existence de la crise.

L’importance qu’elle accorde à la constitution d’une épargne témoigne du
sentiment d’insécurité provoqué par l’incertitude du lendemain.[...]

Cette angoisse du futur finit par interdire une perception objective et
rationnelle de la situation, amenant ainsi 38% de Français à estimer que leur
niveau de vie s’est dégradé depuis dix ans alors que tous les chiffres
montrent le contraire. Le paradoxe est à son comble lorsque l’on constate
que l’un des postes qui a le plus progressé pendant cette période de
prétendue restriction est celui des dépenses de produits de beauté qui a été
multiplié par 7 depuis vingt ans.

Le fait que vacances et loisirs apparaissent comme la priorité absolue doit
aussi inciter les employeurs à réfléchir sur les motivations au travail de leurs
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salariés. Tout laissait croire à une réhabilitation du travail. Or se confirme ici
la permanence des tendances lourdes* caractéristiques de la société de
consommation. Si la prudence le conduit à s’accrocher à son emploi,
l’individu moderne place toujours au premier rang son plaisir personnel et
mise d’abord sur les activités extraprofessionnelles pour y accéder. Cela veut
dire qu’il ne peut être question d’arrêter les efforts qui visent à transformer le
contenu du travail. Le jour où la pression exercée par la crise diminuera, les
aspirations au développement personnel, mises actuellement en sourdine,
ressurgiront en force.

Les entreprises doivent rester attentives à cette tendance lourde.

Favilla. Les Échos. 5/6.2.1993.

Vocabulaire

être en passe de: être sur le point de...
plébisciter: (ici) choisir, approuver à une majorité écrasante
une tendance lourde: une tendance profonde

Repères

CREDOC: Centre de recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie.

S’informer

1. Dans quel contexte économique se situe l’éditorial de Favilla: croissance?
stagnation? crise?

2. “Le paradoxe est à son comble...” Relevez dans cet éditorial les contradictions
du consommateur: ce qu’il pense, ce qu’il fait.

3. Quelles sont les “tendances lourdes” qui caractérisent les habitudes de
consommation des Français?

4. L’auteur parle d’une “France duale”: comment s’exprime cette dualité?

Apprecier

5. Le regard que porte Favilla sur ses concitoyens vous paraît-il: indulgent?
neutre? critique?

Analyser, comparer

6. Quelles devraient être les réactions logiques des consommateurs: en période
de crise? en période de croissance économique?
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LEÇON 5 ÓÐÎÊ 5

JOUR 1 ÄÅÍÜ 1

Ïåðåâåäèòå òåêñò ïî ìåòîäèêå ÐÔÏ

LES PAYS INDUSTRIALISÉS

CARACTÈRES COMMUNS

Quel que soit le classement par
groupes de pays choisi, le haut de la
hiérarchie mondiale est occupé par
les pays industrialisés.

Dans ces pays, la part  de
l’industrie dans la production est en
diminution constante. Les services et
la partie tertiaire de l’économie seront
peut-être, au XXIe s. le critère de
déterminat ion d’une hiérarchie
économique. Toutefois, un support
matériel, même s’il est accompagné
d’un haut niveau de qualification non
matériel, sera toujours nécessaire.
Ainsi, des biens industriels (matériel
de la bureautique, par exemple)
envahissent le secteur des services,
et d’autres biens comme les robots
ménagers s’ instal lent dans la
consommation individuel le
(domotique).

La notion de puissance industrielle
est appelée à se transformer, et les
technologies de pointe seront de plus
en plus couplées à des activités de
services qui les valorisent et leur sont
indispensables, mais l ’ idée de
potentiel industriel reste fondamenale.
C’est la raison pour laquelle le lien

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎ ÐÀÇÂÈÒÛÅ
ÑÒÐÀÍÛ

ÎÁÙÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÛÅ ×ÅÐÒÛ

Êàêîé áû òèï êëàññèôèêàöèè ñòðàí
ïî ãðóïïàì ìû íè èçáðàëè, âåðõ
ìèðîâîé èåðàðõèè áóäåò çàíÿò
ïðîìûøëåííî ðàçâèòûìè ñòðàíàìè.

Â ýòèõ ñòðàíàõ äîëÿ
ïðîìûøëåííîñòè â ïðîèçâîäñòâå
ïîñòîÿííî ñîêðàùàåòñÿ. Ñôåðà
óñëóã è íåïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð
ýêîíîìèêè ñòàíóò, íàâåðíîå, â XXI
âåêå òåì êðèòåðèåì, ïî êîòîðîìó
áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ
èåðàðõèÿ. Âìåñòå ñ òåì ìàòåðèàëü-
íàÿ ïîääåðæêà, äàæå åñëè îíà
ñîïðîâîæäàåòñÿ âûñîêèì íåìàòåðè-
àëüíûì óðîâíåì êâàëèôèêàöèè, ïî-
ïðåæíåìó áóäåò îñòàâàòüñÿ
íåîáõîäèìîé. Òàê, ïðîìûøëåííûå
òîâàðû (íàïðèìåð, îðãòåõíèêà)
çàõâàòûâàþò ñåêòîð óñëóã, à äðóãèå
òîâàðû, òàêèå êàê ðîáîòû äëÿ
âåäåíèÿ äîìàøíåãî õîçÿéñòâà,
çàíèìàþò ñâî¸ ìåñòî â ëè÷íîì
ïîòðåáëåíèè (äîìàøíÿÿ ýëåêòðî-
íèêà).

Ïîíÿòèþ èíäóñòðèàëüíàÿ
äåðæàâà ïðåäñòîèò èçìåíèòüñÿ, à
ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè áóäóò âñ¸
áîëåå è áîëåå ñî÷åòàòüñÿ ñî ñôåðîé
îêàçàíèÿ óñëóã, êîòîðûå ïðèäàþò èì
áîëüøåå çíà÷åíèå è ÿâëÿþòñÿ äëÿ
íèõ íåîáõîäèìûìè; íî èäåÿ îá
èíäóñòðèàëüíîì ïîòåíöèàëå



71
Ñîâðåìåííûé Ãóìàíèòàðíûé Óíèâåðñèòåò

îñòà¸òñÿ îñíîâîïîëàãàþùåé. Ýòî òà
ñàìàÿ ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé
àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåòñÿ
ñâÿçü ìåæäó êðóïíîé ýêîíîìè÷åñêîé
äåðæàâîé è êðóïíîé èíäóñòðèàëüíîé
äåðæàâîé.

ÊÐÓÏÍÛÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÄÅÐÆÀÂÛ

Â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ ãîäîâ
ñàìûìè êðóïíûìè ýêîíîìè÷åñêèìè
äåðæàâàìè îñòàâàëèñü ïðîìûøëåí-
íî ðàçâèòûå ñòðàíû Áîëüøîé
Ñåìåðêè. Ýòî ÑØÀ (ÂÂÏ 6,2 ìëðä.
äîëëàðîâ â 1993 ã.), ßïîíèÿ (ÂÂÏ 4,1
ìëðä. äîëëàðîâ), Ãåðìàíèÿ (ÂÂÏ 1,7
ìëðä. äîëëàðîâ), Ôðàíöèÿ, Èòàëèÿ,
Âåëèêîáðèòàíèÿ (êàæäàÿ èìååò ÂÂÏ
ïðèìåðíî 1 ìëðä. äîëëàðîâ), Êàíàäà
(ÂÂÏ îêîëî 550 ìëí. äîëëàðîâ).
ÑÑÑÐ, êîòîðûé ñòàâèëè íà 3-å ìåñòî
â ìèðå (íà îñíîâå ïîäñ÷¸òîâ,
ñòàòèñòè÷åñêèå æå äàííûå,
êàñàþùèåñÿ åãî, ñðàâíåíèþ íå
ïîäëåæàò) ðàñïàëñÿ â òîò ñàìûé
ìîìåíò, êîãäà îí íàñòîé÷èâî
äîáèâàëñÿ âõîæäåíèÿ â ýòó ãðóïïó.

Îäíàêî â òàêîé êëàññèôèêàöèè ïî
ñòðàíàì íå ó÷èòûâàþòñÿ
ðåãèîíàëüíûå äàííûå, ïî êîòîðûì â
êîíöå XX âåêà áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ
ïåéçàæ íàâåðõó ýêîíîìè÷åñêîé
èåðàðõèè: îòíîñèòåëüíàÿ ïîòåðÿ
àìåðèêàíñêîé ãåãåìîíèè, ïîäú¸ì
êðóïíîãî èíäóñòðèàëüíîãî ïîëþñà
Àçèè, îáúåäèíåíèå åâðîïåéñêîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
Áîëåå òîãî, ïîäñ÷¸ò ÂÂÏ â
äîëëàðàõ, ïðîâîäèìûé â ýòîò
ïåðèîä ãîñóäàðñòâàìè, íå
îáÿçàòåëüíî ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì
ñïîñîáîì îöåíêè ïðîèçâîäñòâà; ÂÂÏ

est automatiquement fait entre grande
puissance économique et grande
puissance industrielle.

GRANDES PUISSANCES
ÉCONOMIQUES

Au début des années 1990, les
plus grandes puissances
économiques restent les sept pays les
plus industrialisés membres du G7.
Ce sont les Etats-Unis (P.l.B. de 6,2
milliards de dollars en 1993), le Japon
(P.I.B. de 4,1 milliards de dollars),
l’Allemagne (P.I.B. de 1,7 milliard de
dollars), la France, l’Italie, la Grande-
Bretagne (chacune avec un P.l.B.
autour de 1 milliard de dollars), le
Canada (P.I .B. de près de 550
millions de dollars). L’U.R S.S, que
l’on situait au 3e rang mondial (sur la
base d’évaluations, les statistiques la
concernant n’étant pas comparables),
s’est disloquée au moment même où
elle sollicitait l’entrée dans ce groupe.

Ce classement par pays ne rend
cependant pas compte des données
régionales qui dessinent à la fin du
XXes. le paysage du haut de la
hiérarchie économique perte relative
de l’hégémonie américaine, montée
d’un grand pôle industriel asiatique,
unification de l’espace économique
européen. De plus, l’estimation du
P.l .B. en dol lars, l iée au cours
pratiqué par les États, n’est pas
forcément la meilleure technique pour
évaluer la production, le P.l.B. de
pays en développement comme la
Chine, le Brésil ou le Mexique, est
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Vocabulaire

classement par groupes (m) – êëàññèôèêàöèÿ ñòðàí ïî ãðóïïàì

partie tertiaire (f) – íåïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð
ýêîíîìèêè

envahir – çàõâàòûâàòü

s’installer – çàíèìàòü (ìåñòî)

domotique – äîìàøíÿÿ ýëåêòðîíèêà

notion de puissance industrielle (f) – ïîíÿòèå «èíäóñòðèàëüíàÿ
äåðæàâà»

valoriser – ïðèäàâàòü çíà÷åíèå

òàêèõ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, êàê
Êèòàé, Áðàçèëèÿ èëè Ìåêñèêà, ÿâíî
íåäîîöåíåí.

Ôðàíöèÿ. Â òå÷åíèå 1950-1960
ãîäîâ Ôðàíöèÿ óñïåøíî
ïîëüçîâàëàñü âûñîêèì óðîâíåì
ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà,
âûçâàííûì èíâåñòèöèÿìè,
íàïðàâëåííûìè íà ïðîèçâîäñòâî
îáîðóäîâàíèÿ.

Íî íà÷èíàÿ ñ 70-õ ãîäîâ, êðèçèñ è
ñîõðàíÿåìûé óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ
ìàëî-ïîìàëó ïðèâåëè ê
ïðèîñòàíîâêå. Åù¸ îòìå÷àåòñÿ
íåêîòîðûé ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
òðóäà, íî â ñåðåäèíå äåâÿíîñòûõ
ãîäîâ îáú¸ì áåçðàáîòèöû ñðåäè
àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû
äîñòèãàåò ïî÷òè 12%. Äëÿ
ñîêðàùåíèÿ áåçðàáîòèöû íåîáõîäè-
ìû íîâàÿ âîëíà èíâåñòèöèé è
ïåðåêâàëèôèêàöèÿ òðóäÿùèõñÿ.

Êðèçèñ è íà÷àëî ïðîöåññà
íàñòóïëåíèÿ ìíîãîíàöèîíàëüíûõ
êîðïîðàöèé ïðèâåëè ê ïîÿâëåíèþ âî
Ôðàíöèè ïåðâûõ ïðèçíàêîâ
îáùåñòâà, êîòîðîå äâèæåòñÿ íà äâóõ
ðàçëè÷íûõ ñêîðîñòÿõ â òîì, ÷òî
êàñàåòñÿ ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ.

sans doute sous-évalué.

La France.  La France a bénéficié,
pendant les années 1950–1960, de
gains de productivité élevés dus à des
investissements orientés vers les
biens d’équipement.

Mais, à partir des années 70 la
crise et un niveau de consommation
maintenu ont peut à petit instauré des
blocages. On constate encore des
gains de productivité, mais, au milieu
des années 1990, le taux de chômage
est voisin de 12% de la population
act ive. Une nouvel le vague
d’ invest issements et une
requalification du monde du travail
sont nécessaires pour réduire le
chômage.

Crise et début du processus de
multinationalisation ont développé en
France les prémices d’une société à
deux vitesses génératrices d’écarts
de revenus.
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G7 – «Áîëüøàÿ Ñåìåðêà»

évaluation – ïîäñ÷åòû, îöåíêà

évaluer – ïîäñ÷èòûâàòü, îöåíèâàòü

statistiques (f pl) – ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå

solliciter – íàñòîé÷èâî äîáèâàòüñÿ

unification (f) – îáúåäèíåíèå

l’espace économique européen – åâðîïåéñêîå ýêîíîìè÷åñêîå
ïðîñòðàíñòâî

estimation – ïîäñ÷åò, îöåíêà
sous-evaluer – íåäîîöåíèâàòü
bénéficier – óñïåøíî ïîëüçîâàòüñÿ
réduire le chômage – ñîêðàòèòü áåçðàáîòèöó
prémice – ïðèçíàê

JOUR 2 ÄÅÍÜ 2

Ïåðåâåäèòå òåêñò ïî ìåòîäèêå ÐÔÏ

NOUVEAU PAYSAGE MONDIAL

La dynamique introduite par la
crise des années 1970-1990 devrait
entraîner une révision des
classifications traditionnelles des
pays en groupes que ce soit sur la
base des systèmes économiques ou
sur celle de la géographie qui oppose
Nord et Sud.

La fin des systèmes?  Pendant les
années 80, les principaux critères de
la cohérence du système socialiste
ont été remis en question. Aussi bien
en U.R.S.S. qu’en Chine populaire, les
conceptions de la planification du
marché, du profit, des rapports avec
le système capital iste ont été
bouleversées.

Sur le plan économique ne
demeurait, formellement, que la
propriété étatique des moyens de

ÍÎÂÛÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÅÉÇÀÆ

Äèíàìèêà, ïðèâíåñåííàÿ
êðèçèñîì 1970-1990 ãîäîâ, äîëæíà,
ïîæàëóé, ïðèâåñòè ê ïåðåñìîòðó
òðàäèöèîííûõ êëàññèôèêàöèé ñòðàí
ïî ãðóïïàì, áóäü òî íà îñíîâå
ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì èëè íà îñíîâå
ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ, êîòîðîå
ïðîòèâîïîñòàâëÿåò Ñåâåð Þãó.

Êîíåö ñèñòåì? Â òå÷åíèå 80-õ
ãîäîâ áûëè ïåðåñìîòðåíû îñíîâíûå
êðèòåðèè êîãåðåíòíîñòè ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî îáùåñòâà. Êàê â ÑÑÑÐ, òàê è
â íàðîäíîì Êèòàå êîíöåïöèè
ïëàíèðîâàíèÿ, ðûíêà, ïðèáûëè,
îòíîøåíèé ñ êàïèòàëèñòè÷åñêîé
ñèñòåìîé áûëè êîðåííûì îáðàçîì
ïåðåñìîòðåíû.

Ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
ôîðìàëüíî ñîõðàíÿëàñü ëèøü
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà
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ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà, ÷òî â
îòäåëüíîì ñëó÷àå íå äåëàåò
ñèñòåìó ñîöèàëèñòè÷åñêîé:
êàïèòàëèñòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî ñ
ñèëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñåêòîðîì
íå ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëèñòè÷åñêèì
ãîñóäàðñòâîì.

Â öåëîì, êðèçèñ 1970-1990 ãîäîâ,
êîòîðûé òàêæå ïîðàçèë è
ñîöèàëèñòè÷åñêèå ñòðàíû, ÿðêî
âûñâåòèë ïðèîñòàíîâêó ðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, ñ
êîòîðîé ýòè ñòðàíû ñòàëêèâàëèñü â
ïåðèîä ïåðâîé ôàçû èõ
èíäóñòðèàëèçàöèè. Ïðîöåññû
ýêîíîìè÷åñêîé ïåðåñòðîéêè ïðèâåëè
òàì ê óíè÷òîæåíèþ âñåõ ñïåöèôè-
÷åñêèõ äàííûõ, êîòîðûå ñîñòàâëÿëè
êîãåðåíòíîñòü «ìîäåëè» äî òîãî, êàê
ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ ïðèâåë,
íà÷èíàÿ ñ 1989 ãîäà, ê åå êðóøåíèþ
â Âîñòî÷íîé Åâðîïå è â Ñîâåòñêîì
Ñîþçå.

Êîíåö ðàçðûâà ìåæäó Ñåâåðîì
è Þãîì. Äðóãîé õàðàêòåðèñòèêîé
ýòîãî êðèçèñà ÿâëÿåòñÿ ïîÿâëåíèå
íîâûõ èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí
(Í.È.Ñ.).  ×åòûðå ñòðàíû Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè (Þæíàÿ Êîðåÿ,
Òàéâàíü, Ãîíêîíã è Ñèíãàïóð),
Áðàçèëèÿ, Ìåêñèêà, Èíäèÿ
ÿâëÿþòñÿ, åñëè ê íèì ïðèìåíèòü
êðèòåðèé èíäóñòðèàëèçàöèè,
ñòðàíàìè, êîòîðûå áîëüøå íå
îòíîñÿòñÿ ê Þãó. Âïðî÷åì, îíè
ïðèáëèæàþòñÿ ê ñòðàíàì, èìåþùèì
âûñîêèé óðîâåíü äîõîäà.

Ñâî¸ âîñõîæäåíèå íà÷àëà äðóãàÿ
ãðóïïà àçèàòñêèõ ñòðàí: Ôèëèïïèíû,
Òàèëàíä, Èíäîíåçèÿ è Ìàëàéçèÿ. Â
Ñðåäèçåìíîìîðüå Òóðöèÿ òàêæå
áîëüøå íå îòíîñèòñÿ ê Þãó.

production ce qui isolément ne fait
pas un système socialiste: un pays
capitaliste à fort secteur public n’est
pas un pays sociaste.

Au total la crise des années 1970-
1990 qui a aussi atteint les pays
socialistes, a mis clairement en
évidence les blocages de productivité
rencontrés par ces pays à la fin de
leur première phase d’industrialisation.
Les restructurations économiques y
ont détruit les données spécifiques
qui faisaient la cohérence du
“modèle”, avant même que la crise
politique n’aboutisse, à partir de
1989, à son effondrement en Europe
de l’Est et en Union soviétique.

La fin du clivage Nord-Sud.  Une
autre donnée de la crise est la montée
des Nouveaux Pays Industr iels
(N.P.l.). Les quatre pays d’Asie du
Sud-Est (Corée du Sud, Taiwan,
Hongkong et Singapour), le Brésil, le
Mexique, l’Inde sont, si l’on applique
le critère de l’industrialisation, des
pays qui n’appartiennent plus au Sud.
D’ailleurs, ils se rapprochent des pays
a revenu élevé.

Un autre groupe de pays d’Asie a
entamé son ascension: les Philippines,
la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie.
En Méditerranée, la Turquie
n’appartient plus, non plus, au Sud.
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Vocabulaire

dynamique (f) – äèíàìèêà

ces principaux critères (f pl) � îñíîâíûå êðèòåðèè

planification (f) � ïëàíèðîâàíèå

marché (m) � ðûíîê

propriété étatique (f) � ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü

système socialiste (m) � ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà

secteur public (f) � ãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð

phase d’industrialisation (f) � ôàçà èíäóñòðèàëèçàöèè

restructuration économique � ýêîíîìè÷åñêàÿ ïåðåñòðîéêà
(ðåñòðóêòóðèçàöèÿ)

aboutir – ïðèâîäèòü ê...

clivage (m) � ðàçðûâ

ascension � âîñõîæäåíèå

diriger � íàïðàâëÿòü

JOUR 3      ÄÅÍÜ 3

Traduisez en français

biens industriels Ïîñêîëüêó ìàòåðèàëüíàÿ áàçà íåîáõîäèìà â ñôåðå
íåìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà òî ïðîìûøëåííûå
òîâàðû âñå áîëüøå çàâîåâûâàþò ñôåðó óñëóã.

Òîðãîâëÿ ìåæäó Ñåâåðîì è Þãîì,
êîòîðàÿ â 60-å ãîäû ñïåöèàëèçèðî-
âàëàñü íà ïîòîêàõ ñûðüÿ ê Ñåâåðó è
íà ïîòîêàõ ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ ê
Þãó, èçìåíèëàñü êîðåííûì îáðàçîì.
Ïðîìûøëåííûå òîâàðû íîâûõ
èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí Àçèè
íàïðàâëÿþòñÿ â ÑØÀ, à ÑØÀ
ýêñïîðòèðóþò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íóþ ïðîäóêöèþ â ñòðàíû Þãà.

Les échanges Nord-Sud qui, dans
les années 60, étaient spécialisés en
courants de produits primaires vers
le Nord et en courants de produits
industrial isés vers le Sud, sont
bouleversés. Les produits industrialisés
se dirigent des Nouveaux Pays
Industriels d’Asie vers les États-Unis
et les États-Unis exportent des
produits agricoles vers le Sud.
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blocage de productivite Â ïåðèîä 1970-1990 ãîäîâ â ñòðàíàõ ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî ïðîèçâîäñòâà ïðîèçîøëî çàìîðàæèâàíèå
ïðîèçâîäñòâà.

espace economique Ïîñëåäíåå âðåìÿ âîçðàñòàåò âëèÿíèå îáúåäèíèâ-
européen øåéñÿ åâðîïåéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû.

grande puissance Ñðåäè ìîùíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ äåðæàâ íàõîäÿòñÿ
économique Àìåðèêà è åâðîïåéñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà.

industrialisation Çàìîðàæèâàíèå ïðîèçâîäñòâà ÿâèëîñü ðåçóëüòàòîì
ïåðâîé ôàçû èíäóñòðèàëèçàöèè â ñòðàíàõ
âîñòî÷íîé Åâðîïû.

marché, planification Ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ ðûíêà íå âûäåðæàëà
ïðîâåðêè âðåìåíåì è ýòà êîíöåïöèÿ áûëà
ïåðåñìîòðåíà.

moyens de production Ïðè ñîöèàëèñòè÷åñêîì ïðîèçâîäñòâå ñóùåñòâîâàëà
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà ñðåäñòâà
ïðîèçâîäñòâà.
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produits agricoles Ïîñëåäíåå âðåìÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà
ïîìåíÿëàñü, òàê, íàïðèìåð, ïðîäóêòû ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ýêñïîðòèðóþòñÿ ÑØÀ,
òîãäà êàê ïðîäóêòû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ïîñëåäíåå âðåìÿ âî âñå áîëüøåì îáúåìå
ýêñïîðòèðóþòñÿ Àçèåé.

produit primaires Òàê æå ïðîèçâîäñòâî ñûðüÿ â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ
îòîøëî íà çàäíèé ïëàí, â òî âðåìÿ êàê äðóãèå
ñòðàíû âûõîäÿò íà ïåðâîå ìåñòî ïî ýêñïîðòó ñûðüÿ.

réduire le chômage Ñ ðàçâèòèåì ïðîìûøëåííîñòè ïåðåä ãîñóäàðñòâîì
âñòàåò çàäà÷à ëèêâèäàöèè áåçðàáîòèöû, êîòîðàÿ
çàòðàãèâàåò èíäóñòðèàëüíûå ñòðàíû.

secteur public Êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ ñòðàíà ñ ñèëüíûì îáùåñòâåí-
íûì ñåêòîðîì íå ìîæåò áîëüøå íàçûâàòüñÿ
ñîöèàëèñòè÷åñêîé.

équipement Ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ âàæíîé
÷àñòüþ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
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solliciter Íåêîòîðûå ñòðàíû íàñòîé÷èâî äîáèâàëèñü âõîäà
â åâðîïåéñêîå ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî.

classement Ðàíüøå ýêîíîìèñòû ïðîâîäèëè êëàññèôèêàöèþ
ñòðàí ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó ïîëîæåíèþ.

envahir ßïîíñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ñòðåìèòåëüíî çàõâàòûâàþò
âåäóùèå ïîçèöèè â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ýêîíîìèêè.

valoriser, sous-evaluer Íåëüçÿ íå ïðèäàâàòü çíà÷åíèÿ è íåäîîöåíèâàòü
âàæíîñòü ýòîãî ïðîöåññà.

prémice Ïîÿâèëèñü ïåðâûå ïðèçíàêè êðèçèñà.

éstimation Â ãàçåòàõ áûëè îïóáëèêîâàíû îöåíêè ÂÂÏ è ÂÍÏ
ñòðàíû.

G7 Ïðåçèäåíò ñòðàíû áóäåò ó÷àñòâîâàòü âî âñòðå÷å
ëèäåðîâ Áîëüøîé Ñåìåðêè.

principaux critères, Ñðåäè îñíîâíûõ êðèòåðèåâ ñîöèàëèñòè÷åñêîé
planification, système ñèñòåìû áûëè: ïðåîáëàäàíèå ãîñóäàðñòâåííîé
socialiste, propriété ñîáñòâåííîñòè, ïëàíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà,
étatique îòñóòñòâèå êîíêóðåíöèè.
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JOUR 4 ÄÅÍÜ 4

POINT GRAMMATICAL

Etudiez et faites des exercices.

Gérondif

1. Le gérondif, forme complémentaire de l’infinitif.  On appelle le
“gérondif” l’ensemble formé par la préposition en et une forme verbale en -
ant: en riant, en marchant, etc. Le gérondif s’emploie comme complément
circonstanciel de la même manière que l’infinitif précédé d’une préposition
autre que en:

II a dit cela sans rire, pour rire, en riant.

• De même que l’infinitif complément circonstanciel peut être à la forme
composée (infinitif passé), le gérondif peut apparaître (assez rarement
toutefois) à la forme composée exprimant l’«accompli»:

Il est reparti en ayant donné  ses instructions (comme après avoir
donné, sans avoir donné ses instructions).

2. Aller (en) s’améliorant, (en) s’aggravant , etc.  Dans ce tour qui marque
l’aspect progressif ou duratif, l’omission de en appartient aujourd’hui à
l’usage soutenu: Le mal va en empirant est plus usuel que Le mal va
empirant; cependant on dit plutôt aller croissant que aller en croissant. De
toute façon, la forme en -ant reste invariable: les difficultés vont croissant (=
s’accroissent continuellement).

3. Le «sujet» du gérondif . Comme dans le cas de l’infinitif précédé d’une
préposition ou du participe, une règle de principe veut qu’on n’emploie le
gérondif que s’il y a identité entre le sujet du verbe de la proposition et le “sujet”
du gérondif, ñ’est-a-dire le nom ou le pronom auquel il se rapporte: Je l’ai
informé en arrivant signifie “quand je suis arrivé” et non “quand il est arrivé”.

• C’est surtout quand le gérondif est en tête de phrase qu’on s’expose à
manquer à cette règle en risquant de ce fait soit une ambiguïté, soit une
maladresse. En attendant une confirmation veuillez agréer... doit
normalement s’interpréter “tandis que vous [sujet implicite de veuillez]
attendez une confirmation”, même si l’auteur de la lettre a voulu signifier
“tandis que j’attends une confirmation” – dans ce cas, il aurait dû écrire,
par exemple:

En attendant une confirmation, je vous prie d’agréer...

• Toutefois, dans de nombreux cas, le manquement à cette règle n’entraine
aucune hésitation réelle sur le sens, par exemple dans une phrase comme:
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En regardant plus attentivement, un détail m’est apparu.

L’application de la règle donne, par exemple:

En regardant plus attentivement, j’ai remarque un détail, ou Quand
j’ai regardé plus attentivement, un détail m’est apparu.

• Souvent le gérondif se rapporte en fait à un on qui n’apparaît dans la
phrase ni comme sujet, ni sous la forme d’un pronom complément ou d’un
possessif:

En réfléchissant bien, tout cela est très logique (= si on réfléchit
bien). L’appétit vient en mangeant (= quand on mange).

Exercice. Faites les phrases avec les mots suivants, en employant le
gérondif.

1. produire, beaucoup de, biens, développer, économie

2. faire, industrialisation, se heurter à blocage de productivité

3. exporter, produite agricoles, tenir, place, première, Amérique, commerce

mondiale

4. importer, les produits primaires, un pays, faire developper, l’economie

5. emprunter, les entrepreneurs individuels, investir, économie
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JOUR 5 ÄÅÍÜ 5

Lisez et faites des exercices.

Les nouveaux fauchés

Ils sont cadres, enseignants, médecins, avocats, techniciens. Ils gagnent
entre 12 000 et 30 000 francs par mois. Même plus. Pourtant, comme presque
tous les autres Français, ils sont en pleine déprime. En dix ans, ils ont perdu
beaucoup de leur pouvoir d’achat sous la pression du fisc et surtout des
cotisations sociales. Leur statut lui aussi en a pris un coup. Ils jonglent entre le
découvert bancaire permanent et les coupes claires dans leur budget. Le
chômage les concerne comme tout le monde. Ils entrent à leur tour dans l’ère
de la précarité. Ce sont les nouveaux fauchés.

Laurent, un célibataire endurci, la quarantaine volontaire, occupe un poste
de responsabilité dans une maison d’édition. Son luxe nécessaire: un bel
appartement. Quand il parle de son salaire de 30 000 francs, il emploie le mot
“humiliation”. Pourquoi? “Parce que je suis obligé avec ça de me livrer à des
acrobaties pour maintenir mon rang social”. II a l’impression de le faire de plus
en plus médiocrement. Le fisc le prend pour un vrai riche, si bien qu’il reverse
pratiquement le tiers de son salaire aux fonctionnaires de Bercy1. À quoi
s’ajoutent les cotisations sociales, les impôts locaux et les diverses contributions
à la solidarité nationale qui amputent ses revenus d’un autre quart. “Sans avoir
le temps de dire ouf, je n’ai plus que 14 000 francs pour payer ma voiture, mon
louer dans le Marais – 9 000 francs pour 88 m2 – et... vivre”. Il lui reste les
petites combines: pour s’habiller le supermarché Leclerc tout près de sa
résidence secondaire ou les voyages professionnels dans les pays du tiers
monde. Laurent a rogné depuis belle lurette sur les vacances [...]

Jeanne, 41 ans, qui dirige sa société de communication en entreprise,
résume la situation à sa façon: “Depuis la fin des années 70, nous avons
beaucoup travaillé pour acquérir un haut niveau professionnel et une vie
confortable. [...] On s’est crus invincibles et voilà qu’aujourd’hui on ne s’en sort
plus. La vie devient difficile, et l’avenir sombre. Bref, on tire le diable par la
queue.” Depuis qu’elle dirige sa société, elle travaille encore plus qu’avant, sans
bénéficier des retombées. “Je gagne plus de 30 000 francs par mois mais je
suis essorée par le fisc, asphyxiée par les charges, il n’y a plus de juste
rémunération.”... Jeanne ne comprend pas pourquoi aujourd’hui elle doit se
sentir moins forte, en proie à l’imprévisible et aux incertitudes de la vie.

“Finies les orgies insouciantes dans les rayons de supermarchés. J’achetais
tout et n’importe quoi, je transformais frénétiquement mon chariot en camion
de livraison. C’est terminé. Cela m’a pris dix ans, mais maintenant, je regarde
___________

1 Ministère des Finances, situé sur les quais de Bercy, à Paris.
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ce que je mets dans mon chariot!”, raconte Bernard, cadre dans une société de
bureautique.[...]

Désormais, les cadres devront apprendre une certaine discipline et se
restreindre. C’est la fin annoncée des “petits riens” qui faisaient tout. “Il va falloir
ajuster notre consommation à notre revenu”, dit Jeanne, avec la voix de
quelqu’un qui dort mal. “Notre standing va en prendre un coup! On est obligés
de faire des choix!”, ajoute Bernard. À chacun ses sacrifices. Pour lui, c’est la
voiture qu’il vient de vendre, ce sont des courses très strictes au supermarché –
avec «obligation de rédiger une liste, pour ne pas déborder». Pour Jeanne
encore, “l’avenir est au triomphe du petit plat mijoté devant la télé. Finies les
sorties trop fréquentes au resta! Quant à recevoir en faisant ses emplettes
chez le traiteur du coin, il n’en est plus question”. Et puis il y a ceux qui rognent
sur les petits plaisirs de la vie, les fringues ou les produits de beauté; ceux qui
sont obligés de mettre au chômage leur femme de ménage qu’ils ne peuvent plus
payer...
“Finalement, conclut Laurent, après dix ans de socialisme, les riches ont
toujours le gras, les pauvres commencent à en avoir un peu et nous plus du
tout. On s’est fait plumer”.

Laurent Bigard et Odile Cuaz,
extraits du Nouvel Observateur,

24-50 octobre 1991

Repérages

• Après avoir lu le chapeau de l’article du Nouvel Observateur, répondez aux
questions suivantes sur les “nouveaux fauchés”:

– Qui sont-ils?
– Combien gagnent-ils?
– Qu’est-ce qui leur arrive?
– Pourquoi et à qui la faute?

• Etablissez le plus objectivement possible la fiche signalétique de Laurent.

• Laurent ne gagne réellement que 14 000 F par mois. Pourtant son salaire est
de 30 000 F. Où passent les 16 000 F qui manquent?

• Jeanne se plaint elle aussi. Quelle image utilise-t-elle pour dire que la vie est
devenue difficile pour les cadres supérieurs?

• Pourquoi dit-elle: “il n’y a plus de juste rémunération ”?

• En quoi la vie de Bernard a-t-elle changé?

• Quels sacrifices doivent faire Laurent, Jeanne et Bernard?

• Que reproche Laurent au gouvernement français?
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Analyse

• Pensez-vous que les “nouveaux fauchés” soient à plaindre? Justifiez votre point
de vue.

• La conclusion de Laurent sur la politique économique française vous semble-
t-elle objective ou subjective? Justifiez votre réponse en donnant des exemples.

Pour fixer le vocabulaire

Retrouvez dans la colonne de droite l’équivalent des mots ou expressions
soulignés:

1. Ils sont en pleine déprime . _4_ des moyens pour se débrouiller

2. Ils ont perdu de leur pouvoir d’achat ___ se limiter/se priver
sous la pression  du fisc.

3. Leur statut “en a pris un coup ”. ___ se dégrader/se détériorer

4. II lui reste les petites combines ___ ça fait déjà longtemps
pour s’habiller moins cher.

5. Depuis “belle lurette” , il a rogné ___ à cause de
sur ses vacances.

6. “On tire le diable par la queue ”. ___ démoralisé

7. Les riches ont toujours “le gras ”. ___ la meilleure part des choses

8. On s’est fait “plumer ”. ___ couper / diminuer

9. Les cadres devront apprendre à ___ voler / dépouiller

se restreindre . ___ avoir des problèmes d’argent

Expression orale

Jeux de rôles:
• Laurent a un découvert bancaire. Son banquier l’appelle pour lui demander

des explications. Le banquier accepte ou refuse de comprendre Laurent.
Imaginez la scène.

• Imaginez une discussion entre trois personnages qui viennent de lire l’article
du Nouvel Observateur:

– Une personne qui croit que le mérite de l’individu doit être essentiellement
récompensé par l’argent et le statut social.

– Une personne qui croit qu’il peut y avoir d’autres gratifications que l’argent,
pourvu qu’on ait de quoi vivre.
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– Une personne (“type abbé Pierre”) qui croit qu’il faut surtout penser aux
pauvres et que la baisse du niveau de vie des gens aisés est de peu
d’importance. Préparez vos arguments et organisez votre discussion.

• Faites discuter les personnages suivants tels que vous les imaginez dans
votre pays:

– Un cadre supérieur en activité.

– Un membre d’un parti politique que vous choisirez.

– Un cadre de cinquante cinq ans, chômeur depuis deux ans et qui a peu de
chances de retrouver du travail à son niveau.

Expression écrite

Le courrier des lecteurs du  Nouvel Observateur:
Après avoir lu “Les nouveaux fauchés”, vous écrivez au courrier des lecteurs.

Selon votre opinion vous choisissez de défendre  ou d’accuser  le système fiscal
qui consiste à “plumer” les cadres supérieurs. Utilisez le plan suivant:

a. Vous décrivez la position économique actuelle des cadres supérieurs.

b. Vous attaquez ou vous défendez la politique fiscale qui les “plume”.

c. Vous concluez en fonction de votre opinion.
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