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Thématique, calendrier et règlement 2025 du Concours national sur 
l’histoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie  

Le comité pédagogique a reçu le conseil scientifique des historiennes et historiens suivants : 
- Mme Raphaëlle Branche 
- Mme Charlotte Courreye 
- Mme Annick Lacroix 
- M. Didier Guignard 
- Mme Claire Marynower 
- M. Hugo Vermeren 

 

Thématique 2025 :  
L’Algérie en mouvements :  

mobilités et migrations 
(1830-1962) 

Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site www.a2cga.com 

Qui peut concourir ? 

C’est un concours national qui se déroule dans le cadre scolaire et hors du cadre scolaire. 
Dans le cadre scolaire, le jury a reçu des œuvres depuis le CP jusqu’à la Terminale. 
Hors cadre scolaire, les associations de jeunesse peuvent inscrire leurs jeunes, les centres de formation 
peuvent présenter leurs candidats, et le grand public peut aussi participer.  
Dans tous les cas, il faut remplir la fiche d’inscription et la transmettre par mail à 
concoursscolairehga@gmail.com 
 

Sous quelle forme est-il possible de participer ? 

Il est possible de participer de trois manières : épreuve écrite, œuvre collective, œuvre individuelle.  
Le sujet de l’épreuve écrite est transmise aux professeurs en mai 2025 : les établissements disposent de 15 
jours pour faire passer leurs élèves sur un créneau de 2h. 
Il est aussi possible de participer au concours en présentant soit une œuvre collective soit une œuvre 
individuelle. Cette œuvre sera transmise par format numérique avec une limite de 15 minutes pour les 
formats vidéo et audio, et une limite de 40 diapo ou pages pour les formats PDF, site internet, format 
Instagram, Genially ou autres. 
Toutes les productions doivent être rendues par mail (concoursscolairehga@gmail.com) avant le 19 mai 
2025. 

Comment s’inscrire ? 

Pour s’inscrire, il faut retourner le bulletin d’inscription signé et retourner le fichier Excel comportant les 
informations demandées à concoursscolairehga@gmail.com  

Les recommandations du jury 2024 : 

Le jury a valorisé les travaux créatifs tout en gardant une attention particulière au travail d’histoire qui a été 
proposé. Par exemple, un témoignage brut est très intéressant mais sans contextualisation ni analyse 
historique, l’exercice n’est pas complet. Les œuvres doivent être accompagnées d’une fiche d’explication et 
de la démarche pédagogique. Le comité pédagogique proposera des éléments pour accompagner les 
enseignants et leurs élèves dans la création et la mise en œuvre d’une production élève. 
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Les recommandations du comité pédagogique pour 2025 :  

Le sujet « L’Algérie en mouvements : mobilités et migrations (1830-1962) » ne doit pas forcément être 
traité de manière complète. Les professeurs ont la liberté pédagogique de s’emparer du sujet selon un 
découpage chronologique plus restreint afin de concentrer le travail de leurs élèves sur un projet réalisable. 
Les professeurs et leurs élèves sont invités à faire un choix thématique précis (une à deux thématiques) 
pour construire des œuvres individuelles ou collectives plus pertinentes. L’esprit du concours est de 
favoriser une production d’élèves.  
 
Ainsi, pour la thématique 2025, la créativité dans la compréhension du sujet est encouragée. Il est possible 
pour un professeur de faire réfléchir ses élèves sur tous les mouvements possibles : circuler, se déplacer, 
migrer, mobilités, migrations, et tout autre mouvement. Il est possible d’étendre ce sujet à d’autres 
circulations comme des circulations plus immatérielles : d’idées, de capitaux, de savoirs. Quant à l’étendue 
géographique, les déplacements en Algérie restent le cœur du sujet, mais il est possible de prendre en 
compte les déplacements et migrations des populations vers les pays voisins et en particulier vers la France. 
 

Présentation synthétique du sujet par les historiennes et historiens : 

 
Au XIXe siècle, des militaires, des fonctionnaires, des scientifiques, des colons traversent la 

Méditerranée pour occuper, administrer, explorer, cultiver le territoire algérien. Certains s’y installent pour 
plusieurs générations quand d’autres repartent après quelques semaines. Les violences de la conquête 
s’étalent sur plusieurs décennies et suscitent des déplacements forcés de populations vers la Tunisie, le 
Maroc ou l'intérieur des terres. Des Algériens sont même exilés vers de lointaines prisons, jusqu’en Guyane, 
en Corse ou en Nouvelle-Calédonie. 
 

Les sociétés maghrébines n'ont évidemment pas attendu l'arrivée des colonisateurs français pour se 
déplacer, voyager, échanger, comme en témoignent la vivacité du commerce caravanier, la transhumance 
régulière des troupeaux, la pratique de la course maritime ou l’étendue des réseaux confrériques. Nombre 
de ces circuits perdurent et se reconfigurent durant la période coloniale. La colonisation vient cependant 
transformer, parfois brutalement, le rapport des populations à l'espace qui les environnent, qu’elles habitent 
et qu’elles traversent. Les sociétés rurales colonisées sont déstructurées en profondeur par les dépossessions 
foncières qui favorisent l’exode rural, l’urbanisation et les migrations. 
 

Symbole de la « mise en valeur » du territoire colonisé, le réseau ferré est finalement peu utilisé par 
les Algériens et les Algériennes. Dans la première moitié du XXe siècle, l’accélération des déplacements à 
l’intérieur du territoire colonisé passe davantage par le développement d’un réseau coordonné de transports 
– en charrette et en diligence d’abord, puis en autobus ou en camion (motorisation). Loin d’esquisser un 
schéma linéaire du chameau ou du mulet à l’avion, la période est ainsi marquée par des combinaisons variées 
de modes de transport, plus ou moins rapides et plus ou moins modernes. 
 

À la fin de la période coloniale, les déplacements en direction de la France métropolitaine 
s’intensifient. Des combattants algériens et français d'Algérie débarquent en Italie en 1943 et en Provence 
en 1944, contribuant à libérer l'Europe du joug nazi. Une décennie plus tard, la guerre d'indépendance 
aboutit à l’arrivée massive de soldats du contingent, au déplacement de 2,5 millions de personnes dans des 
camps de regroupement encadrés par l’armée française, à la fuite de réfugiés par-delà les frontières au 
Maroc et en Tunisie et s’achève par l’arrivée en métropole de plus de 670 000 Français et Françaises, pour la 
seule année 1962, et l’exil de dizaines de milliers d’Algériens et d’Algériennes inquiets pour leur vie. 
 

L’histoire de l’Algérie à la période coloniale est donc aussi une histoire de mobilités : contraintes 
ou volontaires, saisonnières ou plus définitives, à l’intérieur du Maghreb, en direction de l’Europe ou vers 
d’autres destinations. Ce sujet propose de déployer, avec les élèves de collège et de lycée, la palette des 
raisons et des manières de se déplacer dans l’Algérie colonisée. Dans quelle mesure les mouvements de 
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populations s’accélèrent-ils à partir du XIXe siècle et comment les circuits se modifient-ils sous l’effet de 
l’occupation coloniale ? 
 

Pistes à explorer (propositions des historiennes et historiens) 

Pasteurs nomades, militaires, pèlerins, travailleurs, touristes et « hiverneurs », étudiants, prisonniers, 
réfugiés, fonctionnaires, marchands, savants, missionnaires,... La liste de celles et ceux qui se déplacent dans 
l’Algérie des XIXe et XXe siècles est longue et mériterait encore d’être complétée. Ajoutons à ce premier 
constat quelques questions simples : pour quels motifs se déplace-t-on (par nécessité économique, à cause 
d’une guerre, par curiosité, ...) ? Quelles routes sont empruntées et quelles sont les étapes du voyage 
(caravansérail, maison d’un notable, hammam, port, gare, aérodrome, etc.) ? Circule-t-on à pied, à dos 
d’animal, à bicyclette, en diligence, en autobus, en train, ou en camion, par bateau ou par avion (moyens de 
transport) ? Quelles sont les tarifs en vigueur et les règles qui encadrent les déplacements ? Qui sont les 
principaux destinataires des infrastructures de transport ? 
 

Des sources (cartes postales, affiches publicitaires des compagnies, cf. ci-dessous) suggèrent que 
certains réseaux de transport servent à drainer les produits, renforcer le lien avec l’administration 
métropolitaine et favoriser la mobilité des populations européennes. Pourtant, ces infrastructures, même si 
elles produisent des rapports à l’espace différenciés et renforcent certaines inégalités, ne sont pas sans effet 
sur les populations algériennes colonisées. Le train, le bateau ou l’autobus génèrent des proximités et des 
promiscuités entre les voyageurs, plus rarement des rencontres. Cavaliers des communes mixtes, facteurs, 
cheminots et gardes-champêtres algériens sont parmi les premiers « à incorporer la discipline de l’horaire, à 
se familiariser avec les nouvelles techniques de communication et de déplacement, à prendre la pleine 
mesure du territoire et de la frontière1 », suivis bientôt par les soldats mobilisés lors des deux Guerres 
mondiales. Même dans les régions qui demeurent tardivement mal desservies, celles et ceux qui se déplacent 
peu sont aussi connectés au monde par les allers-retours de leurs proches émigrés et les nouvelles et les 
objets que ces derniers rapportent. 
 

À travers la question très matérielle du déplacement, c’est donc à une réflexion sur la 
transformation des rapports à l’espace et au temps que ce sujet invite. L’objectif est à la fois de mettre à 
distance les discours culturalistes (opposition supposée entre la vitesse des Occidentaux et la lenteur 
africaine) et de rappeler la capacité des plus démunis à s’adapter aux contraintes, à combiner les modes de 
transport et à se déplacer coute que coûte. L’enquête orale ou la découverte de sources littéraires pourrait 
aussi permettre d’accéder aux souvenirs laissés par ces mobilités, routinières ou exceptionnelles, heureuses 
ou traumatiques. La traversée de la Méditerranée, par exemple, a beaucoup été racontée, par les soldats 
partis combattre en France, par les rapatriés ayant quitté leur terre natale, et plus récemment, par les 
immigrés qui reviennent en vacances « au bled » ou les haragas qui tentent de rejoindre clandestinement 
l’Europe. 
 

Les liens avec les programmes scolaires (proposition du conseil scientifique et du comité pédagogique) 

 
Plusieurs séquences des programmes du secondaire intègrent désormais l’histoire de la colonisation. 

Les mobilités provoquées par l’occupation coloniale au XIXe siècle pourraient ainsi être évoquées en classes 
de Quatrième et de Première (générale et technologique) dont les programmes présentent les « logiques 
de colonisation » avant 1914 et abordent la notion de « société coloniale ». Il est ainsi possible de mettre en 
regard les déplacements qui préexistaient à la conquête (nomadisme, transhumance, pèlerinages, 
complémentarité forte du Tell et des Hauts Plateaux mais aussi des espaces terrestres et maritimes) avec 
ceux que promeuvent les colonisateurs qui s’implantent en Algérie (fonctionnaires et émigrés européens 
débarqués par bateau, quadrillage militaire du territoire, construction de routes par l’armée, usage des 
infrastructures par les colons, tardive pénétration saharienne). Des figures peuvent retenir l’attention : 
Isabelle Eberhardt parcourant le Sahara à cheval sous l'identité de Si Mahmoud à la fin du XIXe siècle ou le 
père Charles de Foucault dont les lettres quittent Tamanrasset à chaque passage d’un convoi militaire. 
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L’enjeu de cette première séquence reste cependant de faire prendre conscience aux élèves de l’ampleur 
des bouleversements socio-économiques générés par la colonisation : mobilités contraintes par la guerre, les 
sécheresses, le séquestre et l’extrême paupérisation des ruraux algériens. 
 

Le « point de passage et d’ouverture » de Première générale consacré le régime de l’indigénat 
pourrait d’ailleurs souligner à quel point les autorités coloniales ont cherché à contrôler les déplacements 
des populations algériennes. Une circulaire de 1882 répertoriant les infractions spécifiques mentionne ainsi 
tour à tour le délit de vagabondage, le fait circuler sans permis de voyage et l’obligation de faire valider son 
itinéraire. Toujours en Première, le thème 4 du programme permet de rappeler la mobilisation massive 
d’Algériens et de Français d’Algérie durant le premier conflit mondial. Les mémoires du leader nationaliste 
Messali Hadj montrent ainsi que bien des soldats et des travailleurs ont quitté pour la première fois leur 
village à cette occasion2. 
 

Les programmes de Troisième et de Terminale consacrent quant à eux certaines séances à la 
décolonisation après 1945. On compte alors désormais moins en journées de marche qu’en kilomètres par 
heure et les réseaux de communication, davantage maillés et connectés, ont fini par inscrire des régions 
entières dans un même espace-temps. Pour cette période, les transmissions intrafamiliales sont également 
plus riches. De nombreux témoignages ont ainsi documenté la diversité des mobilités tissées entre la France 
et l’Algérie dans les années 1950-1960 : allées et venues de travailleurs, envoi de soldats du contingent à 
partir de 1956, rapatriement de « pieds-noirs » et de harkis à l’indépendance ; autant de pistes mobilisables 
pour le point de passage de Terminale sur « La guerre d’Algérie et ses mémoires ». 

 
Le programme de Première Bac professionnel à travers le thème 1 : Hommes et femmes au travail 

en métropole et dans les colonies françaises (XIXe siècle-1 ere moitié du XXe siècle) permet de travailler 
sur l’exode rural accentué par le développement du chemin de fer et des autres modes de déplacement. Le 
thème 2 : Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945) donne l’occasion de 
travailler sur la mobilisation massive d’Algériens et de Français d’Algérie durant les deux conflits mondiaux. 

 Le programme de Terminale Bac professionnel à travers le thème 2 : Vivre en France en démocratie 
depuis 1945 avec l’étude des « Trente Glorieuses » et l’essor industriel accroît la part de l’immigration extra 
européenne et donc algérienne. 
 

Reste que le face-à-face France-Algérie n'épuise pas la gamme des mobilités : les populations se 
déplacent aussi (et beaucoup) à l'échelle locale, régionale, maghrébine et au-delà. Des Britanniques fortunés 
viennent passer un hiver à Biskra, des soldats algériens combattent en Indochine à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, tandis que, chaque année, des pèlerins entreprennent le long voyage jusqu’à à La Mecque. 
 
 

Références proposées par les historiennes et historiens : 

• S’il n’y avait qu’une chose à lire 

- Carlier Omar, « Horaires et réseaux, de la diligence à l'hydravion sur la révolution de l'espace-temps dans 
l'Algérie coloniale (1830-1954) », in Chanson-Jabor Chantal, Fakhfakh Mohamed, Godard Xavier, Semmoud 
Bouziane, Villes, transports et déplacements au Maghreb, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 123-143. 
L’article est également accessible dans une version remaniée : Carlier Omar, « L’Espace et le Temps dans la 
recomposition du lien social. L’Algérie de 1830 à 1930 », in Jocelyne Dakhlia (dir.), Urbanité arabe. 
Hommage à Bernard Lepetit, Arles, Actes Sud/Sinbad, 1998, p. 149-224. 

• Deux capsules vidéos de Didier Guignard 

- Dépossession foncière et circulations bouleversés dans l'Algérie colonisée 
o https://youtu.be/kC3SYT3rWFI 

- Déplacements contraints par le régime de l'indigénat 
o https://youtu.be/DvBDqbpeBY8 

https://youtu.be/kC3SYT3rWFI
https://youtu.be/DvBDqbpeBY8
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• Autres références utiles 

- Blanchard Emmanuel, Histoire de l’immigration algérienne en France, Paris, La Découverte, 2018. 
- Côte Marc, L’Algérie ou l’Espace retourné, Paris, Flammarion, 1988. 
- Guignard Didier, L'abus de pouvoir en Algérie coloniale (1880-1914). Visibilité et singularité, Paris, Presses 
universitaires de Paris Nanterre, 2011 [sur les obstacles à la circulation à la fin du XIXe s., p. 50-52 et 71-75]. 
- Kateb Kamel, Européens, ‟indigènesˮ et Juifs en Algérie (1830-1962). Représentations et réalités des 
populations, Paris, INED-PUF, 2001 [passages sur les migrations intérieures ou depuis l'extérieur]. 
- Lacroix Annick, Un service pour quel public ? Postes et télécommunications dans l’Algérie colonisée (1830-
1939), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022. 
- Rivet Daniel, Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, Paris, Hachette, 2002. 
- Sacriste Fabien, Les camps de regroupement en Algérie. Une histoire des déplacements forcés (1954-1962), 
Paris, Presses de la Fondation de Sciences Po, 2022. 
- Scioldo-Zürcher Yann, Devenir métropolitain. Politique d’intégration et parcours de rapatriés d’Algérie en 
métropole (1954-2005), Paris, EHESS, 2010. 
- Zytnicki Colette, L’Algérie, terre de tourisme. Histoire d’un loisir colonial, Paris, Vendémiaire, 2017. 
 

• Pour aller plus loin 

- Branche Raphaëlle, « Au temps de la France. Identités collectives et situation coloniale en Algérie », 
Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 117, 2013, p. 199-213. 
- Blais Hélène, Mirages de la carte. L'invention de l'Algérie coloniale, Paris, Fayard, 2014. 
- Blais Hélène, Deprest Florence, Singaravelou Pierre, « Pour une histoire spatiale du fait colonial », in 
Territoires impériaux, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2011. 
- Le Gac Julie, Vaincre sans gloire. Le Corps expéditionnaire français en Italie (novembre 1942-juillet 1944), 
Paris, Les Belles-Lettres, 2013. 
- Miot Claire, La Première Armée française. De la Provence à l'Allemagne (1944-1945), Paris, Perrin, 2021. 
- Sur la notion de mobilité : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mobilite 
 

• Des sources faciles d’accès 

- Collections de cartes postales anciennes qui représentent tous les moyens de transport et leurs usagers 
(colporteurs à pied ou à dos de mulet, chameliers, diligences, autobus, etc.) 
- Les affiches publicitaires des grandes compagnies ferroviaires et maritimes, ou des compagnies de 
transport transsahariennes. 
- Laurent Franck, Le Voyage en Algérie. Anthologie de voyageurs français dans l’Algérie coloniale (1830-
1930), Paris, R. Laffont, 2008, p. 114 117. 
- Ricard Prosper et Parisot Magdelaine, Les guides bleus. Algérie, Tunisie, Paris, Librairie Hachette, 1950 
[indications des distances, des moyens et durées de transport et des tarifs, avec cartes et plans – plusieurs 
éditions]. 
- Des sources audiovisuelles sur le site de l’INA et sur le site LUMNI (par exemple, ces témoignages de 
rapatriés : https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000090/les-rapatries-d-algerie.html) 
 

• À voir, à lire et à visiter 

- la bande dessinée de Rey / Galic / Kris, Un maillot pour l’Algérie, Paris, Dupuis, 2016 montre les joueurs de 
l’équipe du FLN qui s’enfuient de leur club français en 1958, s’entraînent à Tunis, jouent des matchs en 
Europe de l’Est. 
- la nouvelle exposition permanente du Musée national de l'histoire de l'immigration : 
https://www.histoire-immigration.fr/programmation/expositions/l-exposition-permanente 
- certaines expositions du MUCEM à Marseille 
- l’exposition « Mer, navires et avions. La traversée de la Méditerranée racontée par des jeunes exilés» 
(terminée) Mathias Gardet, https://www.ihtp.cnrs.fr/museographie/exposition-mer-navires-et-avions 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mobilite
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000090/les-rapatries-d-algerie.html
https://www.histoire-immigration.fr/programmation/expositions/l-exposition-permanente
https://www.ihtp.cnrs.fr/museographie/exposition-mer-navires-et-avions
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• Des références qui documentent les déplacements au-delà de 1962 : 

- le documentaire La Traversée d’Elisabeth Levrey, 2012. 
- la BD Vacances au bled, tiré de la thèse de sociologie de Jennifer Bidet 
 
 
 
 
1 Omar Carlier, « L’Espace et le Temps dans la recomposition du lien social. L’Algérie de 1830 à 1930 », in 
Jocelyne Dakhlia (dir.), Urbanité arabe. Hommage à Bernard Lepetit, Arles, Actes Sud/Sinbad, 1998, p. 176. 
2 Messali Hadj, Mémoires. 1898-1938, Paris, Lattès, 1982, p. 87-97. 
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Fiche d’inscription / Concours national sur l’histoire de la colonisation 
et de la guerre d’Algérie / Année scolaire 2024-2025 

Fiche d’inscription 2025 
à renvoyer sous format PDF à concoursscolairehga@gmail.com avant le 30 avril 2025 à minuit  

☐ le fichier excel d’inscription a bien été rempli et transmis par courriel en même temps que cette 

fiche d’inscription 
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
Commune : ………………………………………………………………………………………………….. 
Courriel de l’établissement : ……………………………………………………………………………….. 

☐ Lycée d’enseignement général et technologique 

☐ Collège 

☐ Lycée professionnel 

☐ Mouvement de Jeunesse (HORS SCOLAIRE) 

☐ Grand Public (HORS SCOLAIRE) 

Secteur (pour les scolaires) :  

☐ Public 

☐ Privé 

Projet pédagogique : Concours national sur l’histoire de la colonisation d’Algérie édition 2023/2024 

Enseignant(s) référent(s) / Responsable  

Nom : …………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………. 
Courriel : ……………………………………………… 

Nom : …………………………………………… 
Prénom : ………………………………………. 
Courriel : ………………………………………. 

Nombre d’enseignants impliqués : ………………………………………...……………………………… 

Disciplines impliquées : …………………………………………………………………………………… 

Classes impliquées : ………………………………………………………………………………………… 

Calendrier du concours  
Inscriptions : Du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025 à minuit 
Confirmation d’inscription : Délivrée par retour de courriel dans les sept jours ouvrés 
Date de rendu des productions : Avant le 19 mai 2025 minuit 
Correction par le jury : lundi 2 juin 2025 
Publication des résultats : 9 juin 2025 
Remise des prix : Septembre 2025 
 

Forme de la production finale envisagée 

☐ Composition 

☐ Œuvre collective  

☐ Œuvre individuelle 

Autorisation, signature et cachet du chef d’établissement : 
 
 
 
 
 

 

mailto:concoursscolairehga@gmail.com
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Règlement 2025 
du concours national  

sur l’histoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie  

Préambule : 

L’enseignement de la colonisation de l’Algérie et de la guerre d’Algérie est présent dans les programmes tant 
au collège qu’au lycée et doit continuer à répondre aux attentes des élèves. Les collégiens, les lycéens et les 
apprentis, par leur engagement dans un concours scolaire sur l’histoire de la colonisation et de la guerre 
d’Algérie exigeant et ambitieux seront valorisés en tant que citoyens. L’organisation d’un concours peut 
inviter les équipes pédagogiques et éducatives à solliciter des témoins, des historiens, des archivistes, des 
écrivains, des artistes et toute personne compétente lors de rencontres au sein des établissements scolaires 
et des centres de formation. 
 
Ils pourront s’appuyer sur les ressources proposées par les musées, les centres d’archives, les fondations, les 
associations mémorielles, les actions de l’O.N.A.C.V.G. et du ministère des Armées, les ressources de l’ECPAD, 
de l’INA et de l’APHG. Ce concours, inscrit dans le parcours citoyen des élèves, repose sur quatre démarches 
convergentes : une démarche scientifique, une démarche didactique, une démarche pédagogique et une 
démarche éducative.  
 
Ce concours est avant tout un outil pédagogique mis à disposition des professeurs afin de faciliter et de 
renforcer l’enseignement de l’histoire de la guerre d’Algérie et de la période de la colonisation française en 
Algérie, par l’action des professeurs volontaires. Il offre ainsi l’opportunité aux élèves de participer à un projet 
pédagogique et éducatif sur cette histoire si particulière.  
 

Ce concours favorise chez les élèves les compétences et les connaissances qu’ils acquièrent 
traditionnellement en cours d’histoire et de géographie en leur donnant la possibilité de s’emparer de la 
complexité de cette histoire qui reste encore une question socialement vive. 
 
Grâce à l’engagement et au savoir-faire des professeurs, les élèves investiront cette histoire dans toute sa 
diversité et sa complexité. Cela permettra l’ouverture de lieux et d’espace-temps pédagogiques de parole et 
de dialogue interculturel et multi-mémoriel appuyé par les travaux des historiens. L’objectif est de faire 
travailler les élèves autrement, tout en leur faisant acquérir des connaissances approfondies. Ils pourront 
développer une analyse critique et historique. Il s’agira de lever les tabous, d’apaiser les mémoires, de créer 
du lien et de développer un regard pluridimensionnel dans le respect des valeurs républicaines.  

Article 1 – Objet 

L’association A2CGA (Association du Concours national sur l’histoire de la Colonisation et de la Guerre 
d’Algérie) organise la gestion du concours. L’APHG (Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie) 
offre son soutien et son expertise. Une convention de partenariat va être renouvelée entre A2CGA et l’APHG 
afin de poursuivre la convention de décembre 2022. Le comité pédagogique d’A2CGA est pédagogiquement 
libre. 

Article 2 – Catégories d’élèves autorisés à participer au concours 

Le concours permet la participation des élèves de l’enseignement public et privé des établissements de : 
- Collège 
- Lycée Général et Technologique 
- Les lycées professionnels et centre de formation d’apprentis  

Le concours est aussi ouvert à toutes les organisations de jeunesse en France, aux centres de formation et 
au grand public. 

Article 3 – Epreuves  
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Il est possible de participer au concours de trois manières différentes : 
- Soit par une dissertation individuelle  
- Soit par une production collective accompagnée d’un projet pédagogique 

- Sous format audio et vidéo de 15 minutes maximum 
- Sous format photographique (40 images maximum) 

- Soit par une production individuelle accompagnée d’un projet pédagogique 
- Sous format audio et vidéo de 15 minutes maximum 
- Sous format photographique (40 images maximum) 

 
Les épreuves seront transmises par voie numérique à l’adresse email concoursscolairehga@gmail.com. Un 
accusé de réception vous sera envoyé. 
 
Pour les élèves de collège, 
Pour les élèves de Lycée Professionnel et pour les apprentis en centre de formation, 
Pour les élèves de Première et de Terminale Technologique,  
Pour les élèves de Première et de Terminale Générale, 
Pour les élèves de Première et de Terminale Spécialité HGGSP,  
La thématique 2025 est la suivante : « L’Algérie en mouvements : mobilités et migrations (1830-1962) » 

Article 4 – Catégories de prix  

Prix scolaires : 

- Un prix épreuve écrite collège 
- Un prix épreuve écrite lycée général 
- Un prix épreuve écrite lycée technologique 
- Un prix épreuve écrite lycée professionnel et en centre de formation 
- Un prix œuvre collective collège 
- Un prix œuvre collective lycée général 
- Un prix œuvre collective lycée technologique 
- Un prix œuvre collective lycée professionnel et en centre de formation 

Prix non scolaires pour affichage et communication : 

Prix Education Populaire et Mouvements de Jeunesse 
Prix Grand Public 
 
Le jury est souverain et peu adapter le nombre de prix dans le but de valoriser la production des élèves. 

Article 7 – Composition du comité pédagogique  

Le comité pédagogique est composé de professionnels du Ministère de l’Education Nationale et de la 
Jeunesse et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. L’APHG donne sa caution à la 
composition de ce comité. Le comité pédagogique peut s’ouvrir à d’autres personnes qualifiées cooptées par 
le présent comité composé ainsi : 

- M. Aurélien Sandoz, professeur d’histoire en lycée et président d’A2CGA 
- M. Fabien Salesse, professeur d’histoire en collège, secrétaire général de l’APHG 
- M. Benamar Benzemra, proviseur 
- M. Marc Charbonnier, proviseur-adjoint 
- Mme Françoise Le Cornec, professeure d’histoire à la retraite 
- Mme Leila Houche, professeure d’histoire en collège 

 
Le comité pédagogique est chargé de l’organisation du concours et de la composition du jury au niveau 
académique et au niveau national. 

Article 8 – Composition du jury 

mailto:concoursscolairehga@gmail.com
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Le jury national est présidé par une historienne : Mme Raphaëlle Branche.  
 
Le jury est composé de vingt membres au maximum, nommés par les membres du comité pédagogique. Le 
mandat des membres du jury est d’un an, renouvelable tacitement. 

Article 9 – Calendrier  

Inscriptions :  

Début : 1er septembre 2024 
Fin : 30 avril 2025 à minuit 

Confirmation d’inscription : Délivrée par retour de courriel. 

Date de rendu des productions : Avant le lundi 19 mai 2025 minuit 

Correction par le jury : lundi 2 Juin 2025 

Publication des résultats : lundi 9 juin 2025 

Remise des prix : Septembre 2025 

Article 10 – Communication  

Les lauréats autorisent le jury à : 
 
- Communiquer sur l’attribution de ce concours : citer son nom, son action, reproduire ses logos de 

l’APHG et d’A2CGA sur leurs productions. 
- Diffuser les photographies et les films réalisés à l’occasion de la cérémonie – à toute fin 

promotionnelle ou de relations publiques – et sans que cela leur confère un quelconque droit à 
rémunération ou un avantage quelconque. 

 
Les lauréats sont autorisés à communiquer sur le concours. Les actions de communication seront 
préalablement soumises pour validation au jury par courriel à l’adresse concoursscolairehga@gmail.com. Le 
défaut de réponse sous huit jours vaut acceptation. Les noms de l’APHG et d’A2CGA devront être 
intégralement mentionnés. 

Article 11 – Protection des données personnelles  

L’ensemble des données à caractère personnel sera conservé pendant toute la durée du concours dans le 
respect de la réglementation en vigueur. Les données seront ensuite conservées pour une durée raisonnable 
d’archivage. 
 
Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du jury, ainsi qu’à ses éventuels sous-traitants 
et partenaires. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée et au Règlement Général de Protection des 
données (25 mai 2018, RGPD), les personnes concernées sont informées de leur droit de retirer à tout 
moment leur consentement relatif au traitement de leurs données personnelles par le jury et ne pas avoir 
été contraintes à consentir au présent traitement. Elles disposent d’un droit d’accès aux données 
personnelles traitées par les organisateurs, d’un droit de rectification ou d’effacement de ces données, du 
droit de demander la limitation de leur traitement, de s’opposer pour des motifs légitimes à leur traitement 
et du droit de solliciter la portabilité de ces données. Enfin, les personnes concernées disposent du droit de 
définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient 
exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus. 
 

mailto:concoursscolairehga@gmail.com
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Ces droits peuvent être exercés par courriel adressé à concoursscolairehga@gmail.com. 
 
Les personnes ayant exercé ce droit avant la réunion du jury, sont réputées renoncer à leur participation. 

Article 12 – Divers  

La participation au concours de l’histoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie implique pour tous les 
candidats la prise de connaissance et le respect du présent règlement. Les candidats garantissent l’exactitude 
des renseignements qu’ils produisent et qu’ils devront éventuellement justifier à la demande des membres 
du jury.  
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