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Préparer l’Agrégation externe de Philosophie en Normandie 

Session 2024 à l’Université de Caen, 

en présentiel et/ou à distance (comodalité) 
 

 

 

 

Le département de philosophie de l’université de Caen-Normandie prépare depuis de 

nombreuses années les étudiants au concours de l’Agrégation externe (et aussi du CAPES externe 

(public)/CAFEP (privé)) en philosophie. Les étudiants sont formés aux différentes épreuves par 

une équipe pédagogique soudée et dans des groupes de taille restreinte permettant un suivi 

individualisé, constant et soutenu. Les Agrégatifs bénéficient d’exercices en temps limité tout au 

long de l’année qui donnent lieu à des corrections complètes par les enseignants de l’équipe qui ont 

tous participé à des jurys de concours. Ils peuvent également s’inscrire pour des colles avant et 

après les résultats de l’admissibilité. 

Cette préparation à l’Agrégation est ouverte aux titulaires d’un master 2 (ou plus) de 

philosophie et soumise à l’accord du responsable de la formation Concours. Elle est aussi adaptée 

pour ceux qui sont déjà certifiés et enseignent en lycée.  

 

 

Lieu de la formation : 

 Université de Caen Normandie – UFR Humanités et Sciences Sociales 

Pôle Masters Accueil – porte B1-438 4ème étage du bâtiment B campus 1 

Esplanade de la Paix - CS 14032 - 14032 CAEN Cedex 5 

Les cours en présence ont lieu sur le campus 1 et à distance sur la plateforme ecampus.  

 

 

 

Les atouts d’une préparation « comodale » à l’Agrégation 
Depuis la rentrée 2019, le département de philosophie de Caen et son équipe de recherche (UR 

2129 Identité et Subjectivité) proposent une préparation à l’agrégation selon deux modalités, 
permettant aux agrégatifs d’organiser leur travail en fonction de leurs contraintes géographiques et 
professionnelles. Les cours peuvent être suivis: 

1. De manière classique, en assistant à tous les cours travaux, ainsi qu’au séminaire commun 
de recherche le mercredi après-midi qui portera sur la catégorie du « possible » (6 séances) 
et aux différentes conférences et colloques. Ce mode en présentiel demeure bien sûr le plus 
profitable pour la préparation de l’Agrégation. Le thème du séminaire de l’année prochaine 

http://www.unicaen.fr/actualites/formation/ecampus-de-nouvelles-fonctionnalites-978863.kjsp?RH=1291198060074
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite
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portera sur « Le possible » et donc n’est pas sans lien avec la question de l’imagination. Le 
programme précis sera indiqué en septembre.  

2. À distance grâce à la plateforme ecampus (Moodle). Il est possible que certains cours (ou 
certaines séances de cours) ne soient donnés qu’à distance en fonction de la disponibilité 
des enseignants et de leurs choix pédagogiques. Parfois également par exemple pour 
certains corrigés) seuls des PDF seront déposés. 

3. De manière mixte pour la plupart des cours, en croisant présence effective aux cours et 
suivi à distance. Ainsi, un Agrégatif peut suivre certains cours en présentiel, et d’autres à 
distance. Il peut également venir en cours lorsque sa charge de travail le lui permet, mais 
continuer à le suivre à distance lorsqu’il doit corriger ses copies de bac blanc par exemple 
pour celui qui est déjà certifié ou qui est vacataire. Il peut, pour des raisons géographiques, 
faire la préparation à distance, mais venir en présentiel une semaine où le calendrier scolaire 
est en décalage par rapport au calendrier universitaire, ou encore parvenir à se libérer un 
samedi pour faire un exercice. Et naturellement, un étudiant suivant tous les cours en 
présentiel peut s’aider des ressources déposées en ligne pour pallier une absence, ou tout 
simplement revoir un point du cours à tête reposée. 

 
Comment cela s’organise-t-il concrètement ? 
Pour mettre en place ce dispositif souple et efficace, les enseignants ont recours à la plateforme 

Moodle selon diverses modalités qu’ils choisissent librement. 
1. Certains enseignants déposent, semaine après semaine, en fonction de l’avancée du cours 

en présentiel, des cours sous format PDF ou fiches de révision, voire des vidéos 
pédagogiques. 

2. D’autres enseignants mettent en place un programme de lectures primaires et secondaires, 
rythmé par des exercices de commentaire de textes. Mais le choix de déposer ou non un 
PDF du cours est propre à chaque enseignant et n’est pas une norme.  

3. Les cours peuvent être suivis en « webconférence » par le biais d’un module Bigbutton, ce 
qui permet aux étudiants à distance de poser des questions pendant la séance. Ces 
webconférences sont enregistrées, et peuvent être réécoutées pour ceux qui n’auraient pas 
été disponibles pendant la webconférence. 

4. Certains cours n’ont lieu qu’en visioconférence.  
5. Enfin toutes les deux ou trois semaines, de septembre à février (en fonction des dates de 

l’Agrégation), les agrégatifs peuvent s’exercer aux différentes épreuves écrites sur 
programme et hors programme en temps limité, dans les conditions du concours. Les 
Agrégatifs ne pouvant se déplacer à Caen, ou n’étant pas disponibles le samedi, peuvent 
faire l’exercice à distance : un module « devoir » leur permet d’avoir accès au sujet, et de 
déposer le scan de leur copie. Il y a deux entraînements prévus pour le hors programme, 
deux sur « L’imagination », deux sur Montaigne et deux sur Husserl. Il est vivement 
conseillé de réaliser les huit entraînements afin d’être prêt pour le concours. 

6. Bien sûr, après les épreuves écrites, les candidats sont invités à passer des « colles » pour se 
préparer aux épreuves d’admission (En dehors de celles qui sont parfois proposées par un 
enseignant pendant une séance de cours). En cas d’admissibilité, si l’étudiant ne peut venir 
jusqu’à Caen, des colles par visioconférences sont possibles (directement sur ecampus). Ce 
service de visioconférences ne nécessite l’installation d’aucun logiciel, et préserve vos 
données personnelles. Cela suppose l’accord de l’Agrégatif qui réalise la colle, mais dans la 
mesure du possible il est préférable que cette colle soit écoutable par tous et enregistrée. 
De cette manière il est possible de travailler bien plus de sujets et de textes.  

7. Les Agrégatifs sont invités à poser régulièrement des questions aux enseignants par le biais 
du forum de chaque cours. Les enseignants restent joignables par leur messagerie privée 
universitaire (nom.prenom@unicaen.fr pour la plupart) pour répondre à des questions ne 
pouvant pas être publiées sur le forum. Certains enseignants mettent en place des séances 

http://www.unicaen.fr/actualites/formation/ecampus-de-nouvelles-fonctionnalites-978863.kjsp?RH=1291198060074
mailto:nom.prenom@unicaen.fr
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de questions/réponses par webconférence à l’approche des écrits ou oraux. Même si vous 
ne possédez pas de micro, il est possible de poser une question lors d’une webconférence 
par « clavardage ». 

8. Une messagerie « de groupe » permet aux agrégatifs de prendre contact entre eux afin de 
s’entraider ou communiquer. Une « base de données » collaborative, alimentée par les 
enseignants et les agrégatifs qui le souhaitent, permet de mettre en commun des textes, des 
articles ou des fiches de lecture.  

9. Le travail de groupe est vivement conseillé, l’isolement étant une grande cause de 
découragement pour l’Agrégatif. Les Agrégatifs sont tout à fait incités à constituer entre 
eux également des groupes de messageries privées afin de se soutenir, de se donner des 
idées, des conseils, de travailler ensemble, notamment pour la traduction.   

 
 

 
Un simple ordinateur ou téléphone pouvant se connecter à Internet et possédant des haut-parleurs 
permet d’utiliser ces diverses fonctions de Moodle.  

 
 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

Les étudiants souhaitant s’inscrire doivent remplir une « fiche de candidature », téléchargeable sur 
le site de l’UFR Humanités et sciences sociales de l’université de Caen. Elle doit être adressée au 
secrétariat des masters de l’UFR (hss.scolarite.master@unicaen.fr ) en mettant en copie au 
responsable de la préparation (emmanuel.housset@unicaen.fr ), et sera examinée par le responsable 
de la préparation à l’agrégation. Une fois cette inscription acceptée, le secrétariat vous enverra un 
lien afin d’effectuer l’inscription administrative à l’Université de Caen Normandie (A partir de mi-
juin 2023). Les inscriptions peuvent avoir lieu jusqu’à fin septembre, dans la limite des places 
disponibles et de l’accord du responsable.  
 
Merci de bien préciser sur la fiche si vous préparez le texte anglais, le texte allemand, le 
texte latin ou le texte grec. Nous ne préparons pas au texte italien même s’il est possible 
de prévoir un entraînement en cas d’admissibilité. S’il y avait une demande pour le texte 
arabe, ce serait la même chose. Pour le texte allemand il n’y a pas pour le moment de cours 
de traduction prévu.  
 
Vous trouverez cette fiche à :  
 
http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-enseignement/preparation-a-l-agregation/  
 
Pour toute demande d’information pour la formation Concours (Agrégation et CAPES) écrivez à : 
emmanuel.housset@unicaen.fr 
 
Tous les enseignants de l’université de Caen-Normandie ont une adresse du type : 
prenom.nom@unicaen.fr  
 
Restez informés de l’actualité de la préparation à l’agrégation de philosophie à Caen, et des 
événements de l’équipe Identité et Subjectivité, sur Twitter @PhiloUnicaen     
 

http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-enseignement/preparation-a-l-agregation/
mailto:hss.scolarite.master@unicaen.fr
mailto:emmanuel.housset@unicaen.fr
http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-enseignement/preparation-a-l-agregation/
mailto:emmanuel.housset@unicaen.fr
mailto:prenom.nom@unicaen.fr
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Attention, l’inscription à la préparation de Caen n’est pas une inscription aux concours. Il ne faudra 
pas oublier de vous inscrire aux concours !  
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Équipe pédagogique 2023-2024 : 
 
 
 
Emmanuel Housset, co-responsable de la formation 

Pr. Spécialiste de phénoménologie, de métaphysique et de philosophie contemporaine. 
Ancien membre du jury de l’agrégation. emmanuel.housset@unicaen.fr  
 

Maud Pouradier, co-responsable de la formation 
Mcf. et HDR Spécialiste d’esthétique et de philosophie de l’art. Ancien membre du jury de 

CAPES. maud.pouradier@unicaen.fr  
 
 

Laurent Clauzade, responsable de la Licence et directeur du département de philosophie 
Mcf et HDR. Spécialiste de philosophie des sciences et d’épistémologie. Ancien membre 
du jury d’agrégation et de CAPES. laurent.clauzade@unicaen.fr  
 

Anne Devarieux, responsable Erasmus, directrice-adjointe de l’équipe de recherche et directrice du 
Master de philosophie. 

Mcf et HDR. Spécialiste de Maine de Biran et de la philosophie française moderne et 
contemporaine. Ancien membre du jury de l’agrégation interne et du CAPES externe. 
anne.devarieux-lascoux@unicaen.fr  

 
Michaël Devaux, professeur agrégé à l’INSPE de Caen-Normandie et docteur en philosophie, 
spécialiste de Leibniz et de la philosophie du XVIIème.  

michael.devaux@unicaen.fr  
 
Pierre Fasula, docteur en philosophie, professeur agrégé de philosophie dans l'académie de Reims 
et chercheur associé à l'ISJPS (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Spécialiste de philosophie 
de la littérature et de philosophie morale.  
 
Edouard JEAN, professeur agrégé et doctorant. edouard.jean@unicaen.fr  
 
Céline Jouin,  
 Mcf et HDR Spécialiste de philosophie politique et de philosophie du droit. 
celine.jouin@unicaen.fr  
 
Julien Lagalle, professeur agrégé et doctorant.  
 
Jérôme Laurent,  

Pr. Spécialiste de philosophie ancienne. Ancien membre du jury d’agrégation et de CAPES. 
jerome.laurent@unicaen.fr  
 

 
Gilles Olivo, Directeur de l’unité de recherche de philosophie Identité et Subjectivité. 
 Pr. Spécialiste de philosophie moderne. Ancien membre du jury de l’agrégation interne et 
externe. gilles.olivo@unicaen.fr  
 

mailto:emmanuel.housset@unicaen.fr
mailto:maud.pouradier@unicaen.fr
mailto:laurent.clauzade@unicaen.fr
mailto:anne.devarieux-lascoux@unicaen.fr
mailto:michael.devaux@unicaen.fr
mailto:edouard.jean@unicaen.fr
mailto:celine.jouin@unicaen.fr
mailto:jerome.laurent@unicaen.fr
mailto:gilles.olivo@unicaen.fr
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Isabelle Olivo 
 Professeur agrégée de l’INSPE de Caen-Normandie. Ancien membre du jury de CAPES et 
de l’agrégation interne. isabelle.olivo@unicaen.fr  
 
Mickael Popelard, Pr. de littérature anglaise des XVIème-XVIIIème à l’université de Caen. 
mickael.popelard@unicaen.fr  
 
Madeleine Ropars, professeur agrégée et doctorante. madeleine.ropars@unicaen.fr  
 

 
 
 
Le programme de l’Agrégation externe de philosophie 2024 est consultable ici :  
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/agr-gation-externe-section-philosophie---programme-
de-la-session-2024-6359.pdf  
Il se trouve également sur le site de l’UFR : 
https://ufr-hss.unicaen.fr/formations/concours-denseignement/preparation-a-lagregation/  
 Et en annexe de ce document.  
   
  

mailto:isabelle.olivo@unicaen.fr
mailto:mickael.popelard@unicaen.fr
mailto:madeleine.ropars@unicaen.fr
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/agr-gation-externe-section-philosophie---programme-de-la-session-2024-6359.pdf
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/agr-gation-externe-section-philosophie---programme-de-la-session-2024-6359.pdf
https://ufr-hss.unicaen.fr/formations/concours-denseignement/preparation-a-lagregation/


 

 8 

 
 

Écrit 
 
 

Première épreuve : composition de philosophie hors programme 
 
Le hors programme doit également se préparer aussi bien en ce qui concerne la méthode de la 
dissertation que la maitrise des connaissances en histoire de la philosophie. 
   

Cours : 

Au premier semestre (Maud Pouradier, 4h) et au second semestre (Emmanuel Housset, 4h) des 
cours de méthodologie seront proposés sur des sujets très différents (mais pas sur La politique). Cela 
permettra de donner des conseils aussi bien pour l’écrit que pour l’oral en plus de la reprise sur le 
contenu.  
 
Au premier et au second semestre un cours de Master est spécialement dédié à la préparation des 
deux épreuves écrites du Capes et de la première épreuve orale du CAPES qui est un commentaire 
de texte + leçon par Gilles Olivo. Isabelle Olivo assurera également un cours sur la deuxième 
épreuve orale du Capes. Les dates de ces cours seront précisées à la rentrée.  
 

 

Épreuves de dissertation « hors programme » de philosophie générale  

 
2 entraînements à la dissertation hors programme seront proposés le samedi à l’université au 
semestre 1 par Maud Pouradier et au semestre 2 par Emmanuel Housset ; ils donneront lieu chacun 
à une reprise lors d’un cours (sans doute en visioconférence) de 2h donné par l’enseignant qui a 
proposé le sujet. Les dates des 2 cours consacrés aux corrigés sont indiqués dans l’emploi du temps.  
 
Pour ceux qui ne sont pas encore titulaires du CAPES mais qui ont déjà un master complet de 
philosophie, nous conseillons vivement de préparer les deux concours en même temps.  
 

Travail guidé 

 
Le hors programme se prépare également en lisant, notamment pendant l’été, des histoires de la 
philosophie, en reprenant des auteurs et des questions déjà vus (son ou ses mémoires de master 
par exemple, les cours de licence et de master sur un auteur ou un thème fondamental), mais 
également en cherchant à combler ses lacunes en histoire de la philosophie et sur les thèmes. Il est 
important de travailler ce que l’on connaît le moins. Lors des entretiens individuels avec le 
responsable de la formation il sera possible de donner des conseils personnalisés sur la préparation 
du hors programme.  
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Seconde épreuve : composition de philosophie se rapportant à une notion, à 
un couple ou à un groupe de notions : 

 

L’imagination 
La question de l’imagination est très vaste et donnera lieu à plusieurs cours au premier semestre. 

Les bibliographies sont indicatives et vous permettent de commencer vos lectures.   

1. Cours de Jérôme LAURENT : « Rêves, images, imagination de Platon à Plotin », ce 

cours étant aussi un cours de Master il aura lieu tout le semestre 2h par semaine. Le cours 

présentera la variété des approches de l’imagination dans la philosophie antique, centrale 

dans la noétique aristotélicienne (« l’âme ne pense jamais sans phantasmata ») et stoïcienne 

(la phantasia kataléptikè), périphérique, voire condamnable dans la tradition platonicienne (le 

rêve,  - onar -  et le phantasme nourrissent l’illusion et le discours sophistique). 

Bibliographie : 
Textes antiques : 
Platon, la République (livre VII, la Caverne), le Sophiste, Parménide (huitième hypothèse). 
Aristote, traité De l’âme ; Petits traités d’histoire naturelle ; Poétique ; du mouvement des animaux.  
Les Stoïciens, dans Les Philosophes hellénistiques, A. Long et D. Sedley, tome 2 « les stoïciens », 
GF, 2001, chapitres 39, 40 et 41 sur la « phantasia katalptiké » et ses modalités. 
Cicéron, De la divination, trad. J. Kany-Turpin, GF-Flammarion, 2004 (notamment I, §39-
64 sur les rêves).  
Plotin, Traités 27-29, « des difficultés relatives à l’âme », trad. L. Brisson, GF-Flamarion, 
2005 ; Traités 12, 26 et 51 sur la matière (connue par simple imagination).  
Commentaires du de anima d’Aristote : 
Guyomarc’h, Gweltaz (et alii), Aristote et l’âme humaine. Lectures de De Anima III (treize études), 
Louvain, Peeters, 2020. 
Jürgen-Horn, Hans, « Aristote, traité de l’âme, III, 3, et le concept aristotélicien de 
phantasia », Les études philosophiques, 1988, p. 221-234.  
Kalaïtzidis, Pantéléimon, « Imagination et imaginaire chez Aristote », Revue de philosophie 
ancienne, 1991, p. 3-58.  
Labarrière, Jean-Louis (dir), « Aristote, l’imagination » (quatre études), Les études 
philosophiques, 1997 (p. 127-129, présente cinquante-deux références bibliographiques sur le 
thème de l’imagination chez Aristote).  
Rodier, Georges, Arisote. Traité de l’âme. Commentaire [1900], Paris, Vrin-reprise, 1985.  
Romeyer Dherbey, Gilbert, Corps et âme, sur le De anima d'Aristote, sous la direction de G. 
Romeyer Dherbey, Paris, Vrin, 1996. 
Thomas d’Aquin (saint), commentaire du traité de l’âme d’Aristote [1268], trad. J.-M. Vernier,  
Paris, Vrin, 2007.  

 

2. Cours de Madeleine Ropars (20h). Semestre 1 (lundi 14h-17h 

                      L’imagination chez Descartes et les Cartésiens.  
 
 

Le cours se donne pour mission de présenter la façon dont les philosophes de 
l’époque dite « moderne », et plus précisément Descartes et ses héritiers, ont traité la 
question de l’imagination. 

Il s’agira d’abord d’étudier la place de l’imagination dans l’œuvre de Descartes lui-
même. Nous examinerons sa définition et son statut (qu’est-ce que l’imagination, 
relativement aux autres modalités cogitatives ?), son rôle (quelle fonction 
méthodologique joue-t-elle, par exemple, dans les Méditations ?) ; les distinctions 
auxquelles elle donne lieu (imagination et sens commun, imagination et conception par 
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intellect pur, etc.) et les questions qu’elle soulève (se confond-elle avec la mens ? quel 
lien entretient-elle avec le corps ?). 

Nous étudierons ensuite les philosophes qui s’inscrivent – ou plus précisément qui 
déclarent s’inscrire – dans la lignée de Descartes : essentiellement Spinoza, 
Malebranche et Leibniz. Nous examinerons le traitement par chacun de ces auteurs de 
la question de l’imagination. 

Nous nous pencherons enfin sur Pascal. Les prises de position anti-cartésiennes des 
Pensées nous inviteraient certes à ne pas en parler. Mais la critique a montré ces dernières 
années en quoi Pascal s’inscrivait dans la lignée de Descartes : nous l’intègrerons donc 
à notre parcours, mais (sans respecter la chronologie donc) en dernière position.  
 
Bibliographie indicative : 
 
Sont indiqués, en gras, les ouvrages à lire en priorité. Les éditions sont purement 
indicatives (d’autres maisons/années d’édition sont évidemment acceptées). 
 
Descartes, Règles pour la direction de l’esprit [1628-1629], trad. J. Sirven, Paris, Vrin, 
coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 1997. 
– Discours de la méthode [1637], éd. Denis Moreau, Paris, Librairie générale française, 
coll. « Le Livre de poche », 2000. 
– Méditations métaphysiques [1641], éd. M. Beyssade, Paris, Librairie générale 
française, coll. « Le Livre de poche », 1990. 
– Recherche de la vérité par la lumière naturelle [1684], intr. Ettore Lojacono, Paris, PUF, 
coll. « Quadrige », 2009.  
 
Leibniz, Discours de métaphysique [1686], éd. Laurence Bouquiaux, Paris, Gallimard, 
coll. « Tel », 1995. Cette édition comprend également la Monadologie [1714]. 
– Principes de la nature et de la grâce [1714], Paris, Flammarion, coll. « GF », 2000. Cette 
édition comprend également la Monadologie  [1714]. 
 
Malebranche, De la recherche de la vérité, tomes I et II des Œuvres complètes, dir. André 
Robinet, Paris, Vrin-CNRS, 1958-1970, 21 vol. Lire plus précisément le livre II (six 
livres en tout dans la Recherche, et le deuxième porte sur l’imagination), qui correspond 
au tome I de l’édition de Robinet. Sinon, édition de poche : Malebranche, De 
l’imagination. De la recherche de la vérité, livre II, intr. Delphine Kolesnik-Antoine, Paris, 
Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 2006. 
 
Pascal, Pensées, texte établi par Louis Lafuma, Paris, Points, coll. « Points Essai », 
2018. 
– Trois discours sur la condition des grands, texte établi par Léon Brunschvicg, 
Paris, Flammarion, coll. « GF », 2011. 
 
Spinoza, Traité théologico-politique [1670], Paris, Allia, 2015. 
– Traité de la réforme de l’entendement [1677], éd. Bernard Rousset, Paris, Vrin, 
coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 1992. 

 

3. Cours d’Anne Devarieux. (8h). Sartre et l’imagination. Sartre a apporté sa contribution 

à la question de l’imagination en publiant deux livres qui devaient à l’origine constituer une 

étude sur la psyché humaine : L’imagination (1936), dont le dernier chapitre est consacré à 

Husserl, et L’imaginaire (1940) sous-titré « Psychologie phénoménologique de l’imagination 

». Nous interrogerons la phénoménologie sartrienne de l’image (en regard avec celle de 

Husserl), et reviendrons en particulier sur la critique de la conception empiriste humienne 
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de l’imagination, une des cibles du premier livre. Que signifie pour la conscience être 

capable d’imaginer ? 

Bibliographie (restreinte) 

Jean-Paul Sartre, L’imaginaire, Folio essais, 1986. 
Jean-Paul Sartre, L’imagination, PUF, 2012 
Cabestan, Philippe, L’imaginaire Jean-Paul Sartre, Ellipses, 2020. 
Dufourcq Annabelle, Merleau Ponty, une ontologie de l’imaginaire, Springer, 2012 (section 2 : 
« imagination, néant et inauthenticité chez Sartre »). 
Ouvrage collectif :  Sartre et la phénoménologie, ENS, 2000 (Cabestan P : « Rêve, obsession, 
hallucination : qu’est-ce qu’une conscience captive ? »). 

 
4. Cours de Maud Pouradier sur imagination et esthétique. (6h) 

Que l'art permette de penser, voire de connaître quelque chose de spécifique, a 
partie liée avec le rôle de l'imagination dans le processus créatif et dans l'expérience 
esthétique. Il est donc intéressant de prolonger votre travail en métaphysique et en 
philosophie de la connaissance avec un travail ciblé en esthétique et philosophie de 
l'art. En gardant à l'esprit l'objectif visé (une dissertation sur programme, dont le 
sujet ne sera pas restreint à un seul domaine de la philosophie), nous travaillerons 
des textes mobilisables de manière efficace le jour J issus de la bibliographie ci-
dessous : 
 
Bachelard, La Psychanalyse du feu 
Dufrenne, L'Inventaire des a priori 
Goodman, Reconceptions en philosophie 
Ingarden, L'Œuvre d'art littéraire 
Kant, Critique de la faculté de juger 
Saison, Imaginaire imaginable, Paris, Klincksieck, 1981. 
Walton, Mimesis as make-believe 
Il n'est pas nécessaire de vous plonger dans cette bibliographie avant le cours, hormis la troisième 
Critique (les § sur le génie et sur le sublime). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Troisième épreuve : épreuve d’histoire de la philosophie : 

 

Montaigne 
 

Le cours sur Montaigne sera proposé par Gilles Olivo.  
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Thème du cours : Lecture des Essais de Montaigne. Ce cours est aussi un cours de Master et aura lieu 2h par 

semaine pendant le premier semestre. 10 heures de cours uniquement à destination des agrégatifs suivront.  

Le cours commentera les Essais de Montaigne. On demande expressément aux étudiants de se procurer 

exclusivement l'édition indiquée dans le programme d’agrégation. La bibliographie secondaire (fort rare, pour 

l’usage que nous aurons à en faire) sera indiquée en cours.  

Bibliographie :  

- MONTAIGNE, Les Essais, édition Jean Céard, Paris, Le Livre de Poche, collection « La Pochothèque », 

20011 et réimpressions. 

- Bernard Sève, Montaigne. Des règles pour l’esprit, Paris, PUF, 2007. 

 

 

Husserl 
 
 

Le cours sur Husserl sera assuré par Emmanuel Housset au premier semestre. Il est aussi un cours de 
troisième année de licence qui aura lieu 4h par semaine (2x2h). Il suivra les différentes œuvres de Husserl 
présentent dans le programme de l’agrégation en se concentrant sur les textes les plus décisifs pour le 
concours. Nous utiliserons les éditions mentionnées dans le programme de l’agrégation.  
 

Bibliographie.  
Sur la phénoménologie de Husserl la bibliographie est immense et sera complétée au fur et à mesure du 
cours. 
Pour ceux qui débutent dans l’étude de Husserl je conseille plusieurs choses : Laurent Joumier, Lire Husserl, 
Ellipse, 2007. Jacques English, Le vocabulaire de Husserl, Ellipse, 2002. Françoise Dastur, Husserl. Des 
mathématiques à l’histoire, PUF, 1999. Jean T. Desanti, Introduction à la phénoménologie, Paris, Gallimard, 1976. 
Emmanuel Housset, Husserl et l’énigme du monde, Paris, Seuil, 2000.  
 
Pour aller plus loin dans la lecture des textes : 
Didier Franck, Chair et corps. Sur la phénoménologie de Husserl, Paris, Minuit, 1981.  
Jean-Luc Marion, Réduction et donation, Paris, PUF, 1989, chapitre V.  
Jean-François Lavigne, Husserl et la naissance de la phénoménologie, Paris PUF, 2005. Accéder au transcendantal ? 
Réduction et Idéalisme transcendantal dans les Idées 1 de Husserl, Paris, Vrin, 2009. J.-Fr. Lavigne (éd.) Les méditations 
cartésiennes de Husserl, Paris, Vrin, 2008.  
Antoine Grandjean et Laurent Perreau (éd.), Husserl. La science des phénomènes, CNRS éditions, 2012.  
Dominique Pradelle, L’archéologie du monde, Constitution de l’espace, idéalisme et intuitionnisme chez Husserl, Kluwer, 
2000 (il est à la BU de Caen). Par-delà la révolution copernicienne, Paris, PUF, 2012. Généalogie de la raison, Paris, 
PUF, 2013. Avec Pierre-Jean Renaudie (éds.), Intentionnalité, sens, antipsychologisme, Olms, 2022.  
Claudia Serban, Phénoménologie de la possibilité, Husserl et Heidegger, Paris, PUF, 2016.  
Laurent Perreau, Le monde social selon Husserl, Springer, 2013.  
. 
 
 

 
 
 

Oral 
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Leçon de philosophie n°1 Domaine : La politique 

 
Cette formation sera proposée par Céline Jouin (20h) au second semestre.   

 

Pour cette épreuve qui porte sur le champ entier de la philosophie politique, (1) il vous faut d’une part bien 

connaître les auteurs que vous connaissez déjà, (2) d’autre part combler vos lacunes (profitez de l’été pour 

cela).  

(1) Relisez vos bons cours de philosophie politique, reparcourez les auteurs classiques sur lesquels ils portent 

ou la littérature secondaire avec laquelle vous êtes habitué.es à travailler (par exemple Derathé ou Bernardi 

sur Rousseau, B. Bourgeois sur Hegel, le petit livre de Balibar aux éditions de La découverte sur Marx, etc.) 

(2) En ce qui concerne les lacunes possibles, il faut avoir lu Le deuxième traité du gouvernement civil de Locke 

pour tout ce qui concerne la question de la propriété ; il vaut mieux avoir lu « De la liberté des anciens 

comparée à celle des modernes » de Benjamin Constant si l’on doit parler du libéralisme ; il faut absolument 

connaître le système de Hobbes si l’on doit parler de « science politique », etc. 

 

S’il y a un auteur que vous connaissez particulièrement bien dans le domaine de la philosophie politique, 

révisez-le et pensez à l’utiliser sur le plus de sujets possibles. S’il n’y en a pas, vous pourriez choisir Kant car 

ses opuscules politiques ne sont pas très longs, en vous concentrant par exemple sur les quatre textes 

suivants : Qu’est-ce que les Lumières ?, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, Projet de paix 

perpétuelle, Doctrine du droit (la première partie de la Métaphysique des mœurs). 

 

Quelques ouvrages clés qu’il peut être utile de lire ou de relire pour la définition de la/du politique : La 

République de Platon, Les politiques d’Aristote, Le prince de Machiavel ; l’appendice final (sur la morale et la 

politique) du Projet de paix perpétuelle de Kant ; Le savant et le politique (éd. La découverte) de Max Weber ; La 

notion de politique de Carl Schmitt ; Qu’est-ce que la politique ? de Hannah Arendt 

 

Des outils à consulter, qu’il est sans doute utile d’acheter :  

• Le dictionnaire de philosophie politique dirigé par Ph. Raynaud et S. Rials (Puf) 

• pour connaître les grands courants de la philosophie du droit, un livre clair et utile : Lukas  Sosoe, Alain 

Renaut, Philosophie du droit (Puf) 

• Le dictionnaire de la culture juridique des Puf dirigé par D. Alland et S. Rials 

 

Des notions que vous devez savoir distinguer (entraînez-vous par exemple à partir du dictionnaire des 

notions des Puf, en prenant des notes) : démocratie et État de droit, totalitarisme/tyrannie/autorité, 

hiérarchie et inégalité, socialisme et communisme, pouvoir et puissance 
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Des notions que vous devez savoir définir correctement (ce qui n’est pas souvent le cas…, là encore 

entraînez-vous par exemple à partir du dictionnaire des notions des Puf) : la sécularisation, le libéralisme, la 

souveraineté, l’idéologie 

 

Leçon de philosophie n°2 Domaines : L’esthétique, la logique et 

l’épistémologie, la métaphysique, la morale, les sciences humaines. 

 

Tout au long de l’année, les agrégatifs pourront passer à la demande des leçons hors programme 
préparées en temps limité avec les enseignants de l’université.  
Au premier et au second semestre, le cours proposé par Gilles Olivo sera plus spécialement dédié 
à cette épreuve de l’agrégation (et du CAPES première épreuve d’admission).  
 
D’autres colles seront organisées après l’admissibilité et jusqu’aux oraux avec les enseignants de 
l’équipe pédagogique, là encore en présentiel ou à distance, selon aussi la disponibilité des 
enseignants.  
 
Les conseils de travail sont les mêmes que pour la dissertation hors programme.  
 
Il est impossible de donner ici une bibliographie, mais en dehors du travail de se donner une culture 
philosophique la plus solide possible, l’usage d’encyclopédies, de dictionnaires, de manuels, 
d’histoires de la philosophie peut permettre de gagner du temps. On peut penser par exemple au 
Dictionnaire paradoxal de la philosophie par P. Dulau, G. Morano et M. Steffens chez Lessius pour se 
préparer à des sujets très différents.  
 

 
 

 
 

 
Textes français ou traduits en français : 

 
 

Platon, La République 
 

Le cours sera assuré par Jérôme Laurent au second semestre et est aussi un cours de licence 3. Il aura lieu 
4h par semaine. 2 séances de 2h. 

Le cours abordera principalement les thèmes suivants : « la justice et l’’éducation du citoyen », « Les formes 

de gouvernement », « La dialectique et la théorie des Idées ».  

Bibliographie 
Traductions françaises : 
1833, trad. Victor Cousin, Paris, Rey et Gravier volumes 9 et 10 des Œuvres de Platon. 
1932, bilingue, trad. Emile Chambry, trois volumes, Belles Lettres.  
1950, trad. Léon Robin, dans Platon, Œuvres complètes, Gallimard, la Pléiade. 
1966, trad. René Baccou, Garnier Flammarion (notes et index, p. 387-507). 
1980, livres VI et VII, trad. Monique Dixsaut, Bordas. 
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1993, trad. Pierre Pachet, Folio-essais (trad. retenue pour l’oral d’agrégation). 
1995, trad. Jacques Cazeaux, Le livre de poche. 
2002, trad. Georges Leroux, GF-Flammarion, (notes et index, p. 525-799). 
2012, paraphrase libre par Alain Badiou La République de Platon, Fayard. 
 
Texte grec : Platonis opera, tome 4, édition J. Burnet, Oxford, Clarendon Press [1903], 1984.   
 
Études :  
Annas, Julia, introduction à la République de Platon [1981], trad. B. Han, Paris, PUF, 1994, 474p.  
Bloom, Allan, La cité et son ombre. Essai sur la République de Platon [1969], trad. E. Helmer, Paris, le félin, 
2006, 199p.  
Brunschwig, Jacques, « La République », Dictionnaire des œuvres politiques, (dir. F. Châtelet), p. 819-833. 
Canto-Sperber, Monique, « Platon », Dictionnaire de philosophie politique, (dir. P. Raynaud), PUF, 1996, p. 567-
576. 
Dixsaut, Monique, Le naturel philosophe, Paris, Vrin-Belles Lettres, 1985, 423p. 

— Métamorphoses de la dialectique dans les dialogues de Platon, Vrin, 2001, 384p.  

— Etudes sur la République de Platon, 2 volumes, Paris, Vrin, 2005.  
Laurent, Jérôme, La mesure de l’humain selon Platon, Paris, Vrin, 2002. 
— Les dieux de Platon (collectif), Caen, Presses universitaires, 2003. 
Pradeau, Jean-François (dir.), Platon. Les formes intelligibles, Paris, PUF, 2001, cinq études, 183p.  
Renaut, Olivier, Platon. La médiation des émotions. L’éducation du thymos dans les dialogues, Paris, Vrin, 2014, 376p.  
 

 

 

 

Simone Weil, La Condition ouvrière. 
 

Le cours sera assuré au second semestre par Julien Lagalle (12h) 

L’ensemble de l’ouvrage est au concours : nous l’étudierons donc en entier, en approfondissant les 
articles les plus décisifs. Notre travail impliquera en outre de replacer l’œuvre dans son contexte 
historique, social, philosophique mais aussi biographique. Les textes de l’ouvrage couvrant près de 
dix ans de l’activité intellectuelle de Weil, il sera en effet nécessaire de se reporter à la vie de l’autrice, 
et d’examiner les mutations successives de sa pensée. 
 

Bibliographie sommaire 

Simone WEIL : La Condition ouvrière ; éd. Gallimard – Folio-Essais n°409 
 
Pour approfondir : 
Robert CHENAVIER : Simone Weil, Une philosophie du travail ; éd. Cerf, 2001 
Emmanuel GABELLIERI : Penser le travail avec Simone Weil ; éd. Nouvelle Cité, 2017 
Eugène FLEURE : Simone Weil ouvrière ; Fernand Lanore, 1955 
Florence de LUSSY : Simone Weil ; coll. Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, 2009 
 
Il est utile de consulter, pour garder en tête le contexte biographique de l’œuvre : 
Simone PETREMENT : La vie de Simone Weil ; éd. Fayard, 1997 
 
Autres ouvrages de l’autrice, qu’il sera profitable d’explorer : 
Simone WEIL : Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale ; éd. Gallimard – Folio-Essais, 
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1998 
Simone WEIL : L’Enracinement: Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain ; éd. Gallimard – 
Folio-Essais, 1990. 
 
 
 
 

 

 
Textes en langue étrangère 

 

 Texte anglais  

Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy (Routledge, 2011, 

paperback) 

 

Le cours sera assuré par deux enseignants :  

• Mickaël Popelard – Nous traduirons une série d'extraits de l’œuvre au programme, en respectant le 
format de l'épreuve, et en nous interrogeant sur les contraintes spécifiques de cet exercice délicat 
qu'est la traduction d'un texte philosophique.  

• Pierre Fasula – Dans une série de 6 cours de 2h, nous étudierons et commenterons les 10 chapitres 
de l’ouvrage. Le fil conducteur sera celui de l’objectivité et la rationalité de la pensée éthique dans 
le contexte de la modernité. Si la question centrale de l’éthique est bien celle de Socrate, « comment 
doit-on vivre ? »,  dans le contexte de la modernité, cette question engage celle du rapport entre 
l’individu et la société à laquelle il appartient. Dans quelle mesure l’individualisme propre à la société 
moderne affecte-t-il la possibilité d’une réponse éthique objective et rationnelle ? Dans quelle 
mesure cette société fournit-elle des éléments de réponse à cette question ?  

 

Œuvres de Bernard Williams qu’il pourrait être utile de consulter :  

• Morality: an Introduction to Ethics (1971) 

• Utilitarianism: for and against (1973) (traduit en français par Hugues Poltier : Utilitarisme : le pour et le 
contre Labor et fidès, 1997) 

• Moral Luck (1981) (traduit en français par Jean Lelaidier : La Fortune morale, PUF, 1994) 

• Shame and Necessity (1993) (traduit en français par Jean Lelaidier : La Honte et la nécessité, PUF, 1997) 
 

Sur et autour de Bernard Williams :  

• L’article de la Stanford Encyclopedia of Philosophy (https://plato.stanford.edu/entries/williams-

bernard/) 

• World, Mind, and Ethics: Essays on the ethical philosophy of Bernard Williams, J. E. J. Altham and Ross 
Harrison (éds.), avec les réponses de BW,  
Cambridge UP, 1995 

• Callcut, Reading Bernard Williams, London, Routledge, 2008 

• Jenkins, Bernard Williams, London, Acumen, 2006 

• Thomas (éd.), Bernard Williams: Contemporary Philosophers in Focus, Cambridge UP, 2007 

 

 

https://plato.stanford.edu/entries/williams-bernard/#BookPapeBernWill
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Texte allemand 

NIETZSCHE, Jenseits von Gut und Böse, I-VI 

 

Le cours sera assuré au second semestre par Édouard Jean. (12h) 

 

NIETZSCHE, Jenseits von Gut und Böse, I-VI, Kritische Studien Ausgabe, herausgegeben Giorgio 
Colli und Mazzino Montinari, Band 5, De Gruyter.  

 

Le cours s’appuiera principalement sur la traduction proposée par Patrick Wotling : 

Nietzsche, Par-delà bien et mal, Paris, GF-Flammarion, 2000. 

 

En suivant une lecture linéaire des six premiers livres de Par-delà bien et mal, il s’agira de montrer que la 

perspective « psychophysiologique » que Nietzsche adopte dans cet ouvrage lui permet de mener une 

critique des préjugés philosophiques et scientifiques sur un modèle semblable à celui d’Humain, trop 

humain (I), tout en intégrant à son analyse les principaux concepts d’Ainsi parlait Zarathoustra (la volonté 

de puissance, le surhumain et l’éternel retour). Nous essaierons notamment de déterminer pourquoi 

Nietzsche présente Par-delà bien et mal comme une « Préface à une philosophie de l’éternel retour » (FP 1884, 

26[325]) alors que le concept n’apparaît pas explicitement dans l’ouvrage. Les Fragments posthumes de 

l’année 1884 jusqu’au printemps 1886 (c’est-à-dire ceux des tomes X à XII dans l’édition française des 

œuvres complètes) seront mobilisés afin d’éclairer certains passages que la stratégie d’écriture 

nietzschéenne peut parfois rendre en apparence obscurs.  

Pour une introduction générale à la philosophie de Nietzsche proposée par l’auteur, il est conseillé de 

lire Ecce Homo (trad. Éric Blondel, Paris, GF-Flammarion, 1992).  

Sur Nietzsche :  

Patrick Wotling, La pensée du sous-sol, Paris, Allia, 1999.  

Céline Denat et Patrick Wotling, Dictionnaire Nietzsche, Paris, Ellipses, 2013. 

Blaise Benoît, La philosophie de Nietzsche, Paris, Vrin, 2019.  

Barbara Stiegler, Nietzsche et la vie, Paris, Gallimard, 2021. 

Didier Franck, Nietzsche et l’ombre de Dieu, Paris, PUF, 1998 (en particulier la quatrième et la 

cinquième partie). 

 

Pour le moment un cours de traduction du texte allemand n’est pas prévu. 

 

Texte grec 

Plutarque, Adversus Colotem 
 

Le cours sera assuré au second semestre par Jérôme laurent (12h) : 

Texte grec, dans le volume XIV des Plutarch’s Moralia Loeb classical library, trad. Phillip de Lacy, 1957, p. 
190-315.  
Traduction française (J. Boulogne et alii) dans le volume de la Pléiade, Les épicuriens, Paris, Gallimard, 2010, 
p. 853-892. 
Quatre livres à lire : 
Épicure, Lettres et Maximes, Paris, PUF, « épiméthée », 1987, 328 pages 
Lucrèce, de la nature, trad. J. Kany-Turpin, GF-Flammarion  
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Jacques Boulogne, Plutarque dans le miroir d’Epicure. Analyse d’une critique systématique de l’épicurisme, Villeneuve 
d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2003, 252p. 

Jean Salem, Tel un dieu parmi les hommes. L’éthique d’Epicure, Paris, Vrin, 1989, 254p. 
 

 

  

 

 

Texte latin 

Lucrèce, De rerum natura livre IV 
 

Le cours est assuré par Jérôme Laurent (12h) : 

Texte latin et traduction française : LUCRÈCE, De Rerum natura, Livre IV, édition J. Kany-Turpin, Paris, 

Aubier, 1993, rééd. GF-Flammarion. 

Deux livres à lire : 

Jean Salem, La mort n’est rien pour nous. Lucrèce et l’éthique, Paris, Vrin, 1990, 302p. (dont une riche 

bibliographie, p. 252-282).  

Pierre-François Moreau, Lucrèce. L’âme (sur le livre III), Paris, PUF, « philosophie », 2002, 127p.  
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Annexe 1 
 

 

UFR Humanités et 
Sciences Sociales 

Département de 
Philosophie  

 

Entraînements : Agrégation mais aussi CAPES/CAFEP session 2024 

Calendrier des épreuves du samedi matin en 2023-2024 
 

9h-16h pour la dissertation de l’Agrégation 

9h-15h pour l’explication de texte de l’Agrégation 

Pour les étudiants qui ne préparent que le CAPES/CAFEP il est conseillé de faire tout de 

même les exercices proposés pour la préparation à l’agrégation. En préparant l’agrégation on 

prépare également le CAPES. Au second semestre un CAPES blanc sera cependant organisé par 

G et I. Olivo. Pour les agrégatifs rédigeant à distance les sujets seront consultables même jour et 

même heure sur le site de la préparation et à envoyer à l’enseignant concerné dans les 3 jours (en 

rédigeant tout de même en temps limité).  

Lieu : salle  

Premier semestre 

-  

Hors programme * M. Pouradier 16 septembre 2023 

L’imagination J. Laurent  30 septembre 

Husserl E. Housset 18 novembre 

Montaigne G. Olivo 2 décembre 

  

 

Deuxième semestre 

Hors programme  E. Housset 13 janvier 2024 

L’imagination M. Pouradier 27 janvier  

Husserl E. Housset 10 février 

Montaigne J. laurent 24 février 

CAPES Blanc G. Olivo (sujet) et I. Olivo (texte) qui fixeront 
les dates.  
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Annexe 2 

 
Cet emploi  du temps est pour le moment indicat if  et est susceptible de 
changements d’ici  le début des cours.  

 
OBJET : EMPLOI DU TEMPS DE LA PREPARATION A 

L’AGREGATION DE PHILOSOPHIE 2023-2024 - SEMESTRE 1  
 

  
 
LUNDI  :  
 
11H-13H Y1MPH11/Y3MPH11 M1 et M2 Histoire de la  philosophie. Cours sur 
Montaigne par Gilles  Olivo. Tous le Semestre 1 –  B1-147 
 
14h-17h Heures agrégation Cours sur l ’ imagination selon les Cartésiens par 
Madeleine Ropars.  7 séances, les  :  4 et  18 septembre,  2 et 16  octobre, 6 et  20 
novembre, et  4 décembre (14h -16h) ce jour-là. –  SBS24 
 
10H-13H Heures agrégation Cours sur Montaigne par Gilles Olivo  : le  11 
décembre –  SBS24  
11h-13h Heures agrégation Cours sur Montaigne par Gilles  Olivo  : le  18 
décembre –  SBS24  
 
 
MARDI  :  
 
11h-13h Y1 MPH21/Y3MPH21 M1 et M2 Philosophie générale.  Cours sur 
l ’ imagination dans la pensée grecque par Jérôme Laurent.  Tout le semestre 1.  –  
B1-147  
 
14h-16h Heures agrégation. Cours sur l ’ imagination selon Sartre par Anne 
Devarieux.  4 séances,  les  :  3 , 10, 17 et 24 octobre  –  B1-144  
 
16h-18h Y3PH21 Métaphysique. Cours sur Husserl  par Emmanuel Housset. 
Tout le semestre 1 –  B1-147 
 
 
 
MERCREDI  :  
 
 
11h-13h Heures agrégation. Méthodologie hors programme par Maud Pouradier 
le 13 septembre  et le 4 octobre.   
 
15h-17h- Heures agrégation. Corrigé de la  dissertation hors programme par 
Maud Pouradier le  4 octobre.  Séance seulement en visioconférence.  
 
11h-13h Heures agrégation. Imagination et esthétique par Maud Pouradier les 18 
octobre,  15 novembre (visioconférence seulement) et 13 décembre 
(visioconférence seulement).   
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JEUDI  :  
 
9h-11h Y3PH21 Métaphysique. Cours sur Husserl  par Emmanuel Housset. Tout 
le semestre 1 -  B1-147    
 
VENDREDI  :  
 
10H-13H Heures agrégation Cours sur Montaigne par Gilles Olivo  : le  15 
décembre –  SBS24  
 
 

SAMEDI 

- Entraînements : 

Hors programme * M. Pouradier 16 septembre 

L’imagination J. Laurent 30 septembre 

Husserl E. Housset 18 novembre 

Montaigne G. Olivo 2 décembre 

  

 

Les 4 entraînements auront lieu en salle B1-223 de 9h à 17h. 

*Les entraînements en hors programme seront ouverts aux étudiants du master 2 à condition que ce soit en présentiel.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 
REUNION DE RENTREE DE PREPARATION A L’AGREGATION : VENDREDI 1 
SEPTEMBRE – 16h -  
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Annexe 3 
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