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I – LE DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

 

Adresse postale du département de philosophie 
Université Côte d’Azur 

Campus Carlone 

Département de Philosophie  

98, boulevard Édouard Herriot 

BP 3209 – 06 204 Nice Cedex 3 

 

 

Directeur du département de philosophie  
M. Grégori JEAN, Professeur de philosophie 

 

 

Secrétariat de la Licence 
 

Bureau scolarité Portail SHS (Histoire, Psychologie, Socio-Ethnologie, Informatique, 

Philosophie) 

Responsable : Maryse RICARDY 

 

Référente philosophie : Nathalie POLLET 

Bureau 111b 

Tél. : 04 93 37 54 45 

http://glpi-form-sco.unice.fr/ 

 

Horaires d’accueil :  

Lundi : 13h30-16h 

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h ; 13h30-16h 

Vendredi : 9h-12h 
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LES ENSEIGNANTS DU DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE 
 

 

Professeurs 
Philippe AUDEGEAN 

Grégori JEAN 

 

Maîtres de conférences 
Michaël BIZIOU 

Jean-Luc GAUTERO 

Elsa GRASSO 

Mélanie PLOUVIEZ 

 

Enseignants-chercheurs d’autres départements de l’université 
Florence ALBRECHT (PRAG philosophie, InSPE) 

Sébastien POINAT (MCF philosophie, InSPE) 

 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) 
Bertrand COCHARD 

 

Doctorant contractuel chargé d’enseignement (DCCE) 
Simon FOUQUET 

 

Chargés d’enseignement : 
Sarah BARNAUD-MEYER, professeur agrégé de philosophie 

Pierre BENOIT, professeur agrégé de philosophie 

Laurent CHALARD, professeur certifié de philosophie 

Philippe DESOCHE, professeur agrégé de philosophie 

Nadège GOLDSTEIN, professeur agrégé de philosophie 

Aurélien LIARTE, professeur agrégé de philosophie 

Laurent PIETRA, professeur certifié de philosophie 

Philippe POPHILLAT, professeur agrégé de philosophie 

Pierre VARALDI, professeur agrégé de philosophie 
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RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES 
 

 

Dir. Département, recrutement M. Jean 

Direction CRHI M. Audegean 

Responsable Licence Philo M. Biziou 

Présid. jury Licence Philo M. Gautero 

Parcoursup, E-candidat Philo M. Biziou, M. Jean 

Responsable Licence Philo-psy Mme Plouviez 

Présid. jury Licence Philo-psy Mme Plouviez 

Parcoursup, E-candidat Philo-psy Mme Plouviez 

Responsable Licence Philo-droit M. Audegean 

Présid. jury Licence Philo-droit M. Gautero 

Parcoursup, E-candidat Philo-droit M. Audegean 

Responsable L1 PASS-LAS  

Présid. jury L1 PASS-LAS  

Parcoursup, E-candidat L1 PASS-LAS  

Responsable Master M. Audegean 

Présid. jury Master M. Jean 

Classes préparatoires M. Jean 

Relat. internationales, Erasmus Mme Grasso 

Cordées philosophiques Mme Plouviez 

DU Pro-Philia Mme Plouviez 

Équivalences, validation acquis M. Gautero 

Référent handicap M. Gautero 

Concours d’enseignement M. Jean 

Bibliothèque universitaire M. Biziou 
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DEROULEMENT DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 
 

 

Réunions d’accueil des étudiants 
 

 

Licence Philosophie 

(y compris Parcours Accès Spécifique Santé) 

Jeudi 3 septembre 2020 

Licence philosophie L1 : 14-15h – Amphi H 69 

Licence philosophie L2 : 15-16h – Amphi H 69 

Licence philosophie L3 : 16-17h – Amphi H 69 

 

Double Licence Philosophie-Droit 

 

 

Double licence Philosophie-Psychologie 

Vendredi 4 septembre 2020 

Double licence L1, L2, L3 : 10-12h – Amphi E 311 

 

Master Philosophie 

Vendredi 4 septembre 2020 

M1 : 9h30-10h30 – Amphi H 68 

M2 : 11h30-12h30 – Salle E 108 

 

DU ProPhilia 

Vendredi 4 septembre 2020 

DU : 14-16h – Salle E 308 

 

 
 

 

Début des cours 
 

 

Pour la L1, les cours commenceront : 

- pour le premier semestre, le lundi 14 septembre 2020 

- pour le deuxième semestre, le lundi 17 janvier 2021 

 

Pour les années de L2, de L3 et de MASTER, les cours commenceront : 

- pour les semestres impairs, le lundi 7 septembre 2020 

- pour les semestres pairs, le lundi 17 janvier 2021 
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II – LA LICENCE DE PHILOSOPHIE 
 

 

 

 

PRESENTATION DE LA LICENCE DE PHILOSOPHIE 

 

Objectifs de la Licence de philosophie 

L’objectif principal de la Licence de philosophie est de faire acquérir à l’étudiant une 

connaissance des diverses doctrines philosophiques reconnues comme moments majeurs de 

l’histoire de la pensée, en privilégiant l’étude directe des textes fondamentaux de la 

discipline. En dehors des auteurs « classiques », une part importante est faite aux auteurs 

contemporains, afin de sensibiliser les étudiants aux problèmes philosophiques actuels.  

 

Outre la connaissance de la tradition philosophique et des divers courants de pensée qui la 

composent, la Licence de philosophie se donne aussi pour but de former les étudiants aux 

méthodes d’analyse conceptuelle et logique, et de synthèse nécessaires pour développer et 

communiquer clairement une réflexion personnelle, pour conduire une discussion 

argumentée, et pour la rédaction ordonnée de textes convaincants. 

 

La Licence de philosophie propose quatre parcours : 

- Le parcours Licence de philosophie 

- Le parcours Double licence Philosophie-Psychologie 

- Le parcours Double licence Philosophie-Droit 

- Le parcours PASS-LAS (Parcours Accès Spécifique Santé - Licence Accès Santé) 

 

 

Débouchés 

Les études de philosophie font partie des formations « classiques » dont les débouchés 

professionnels les plus directs sont l’enseignement et la recherche.  

 

Toutefois, les études de philosophie peuvent aussi contribuer de façon décisive à vous 

préparer à de tout autres carrières : car ces études comportent une formation culturelle 
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fondamentale et exigeante, et donnent aux étudiants, avec un niveau de culture générale élevé, 

des habitudes intellectuelles de rigueur logique et argumentative, et de précision dans l’usage 

des méthodes d’analyse et dans la synthèse des informations, qui leur permettront de se 

distinguer, avec les plus grandes chances de succès, dans les concours de recrutement 

conduisant à des postes d’encadrement et de direction en divers domaines : communication, 

culture, administration, journalisme, ressources humaines, relations publiques, ou édition. 

 

Après l’obtention de la Licence de philosophie, plusieurs voies sont donc ouvertes : 

  

– Poursuite des études de philosophie au niveau recherche : Obtention d’un diplôme de 

Master, en deux ans (avec la possibilité de se présenter au concours de l’Agrégation externe 

après la première année de Master, et de s’inscrire en thèse de doctorat après la seconde 

année). 

 

– Tous concours nécessitant la possession d’une Licence, ou l’obtention du niveau Licence en 

l’absence du diplôme (« Bac + 3 ») : 

 

1/ Dans la fonction publique : 

– le CAPES de philosophie (ou le CAPES d’une autre discipline) puis, après 

l’inscription en Master, l’AGREGATION de philosophie. 

– Le concours de Professeur des Ecoles. 

– Les concours de Documentaliste et Bibliothécaire. 

– Les concours de Conseiller Principal d’Education (CPE), Conseiller 

pédagogique. 

 

2/ Professions dans les médias et la communication (journaliste, attaché de presse, 

chef de publicité, directeur de rédaction etc.). 

 

3/ professions dans le secteur des livres (secrétaire d’édition, libraire-éditeur, etc.) 

 

4/ Professions dans le secteur de la culture (conservateur de musée, attaché territorial, 

adjoint à la culture, etc.) 
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5/ Professions en entreprises et dans le secteur administratif (secrétaire ou assistant de 

direction, attaché d’administration, direction des ressources humaines, etc.). 

 

 

 

CONSEILS PEDAGOGIQUES 

Assiduité aux cours 

L'assiduité aux cours est une condition nécessaire à votre formation intellectuelle et à votre 

réussite aux examens (basés sur le contrôle continu des connaissances). Par conséquent, tout 

élève inscrit en contrôle continu doit obligatoirement assister aux cours.  

 

Toute absence devra être justifiée auprès de l’enseignant assurant le cours que vous n'aurez pu 

suivre. Toute absence prévue devra être signalée à l'avance aux enseignants. En cas d'absence 

pour maladie, vous devrez présenter un certificat médical à l’enseignant. 

 

La présence aux examens est obligatoire (DS, exposés, interrogations écrites, etc.). En cas 

d'absence injustifiée, vous serez porté « défaillant » dans le logiciel de recueil des notes, ce 

qui signifie que votre moyenne semestrielle ne pourra pas être calculée et que vous devrez par 

conséquent passer les examens de la seconde session dite de rattrapage. 

 

Temps de travail personnel 

Les enseignements dispensés en Licence occupent entre 16h et 18h par semaine selon les 

semestres. Le temps passé en cours doit être complété par un temps de travail personnel 

hebdomadaire, qui doit être au moins égal à celui passé en cours (relecture des notes, 

assimilation du contenu du cours, travail en binôme ou en groupe, travail en bibliothèque, 

lectures complémentaires, etc.). 

 

Il vous est recommandé de fréquenter assidûment la Bibliothèque Universitaire Lettres, Arts, 

Sciences Humaines Henri Bosco : http://bibliotheque.unice.fr/ 

Horaires d'ouverture 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h-19h 

Mardi : 8h-20h 

Samedi : 8h30-12h30 

Bon à savoir :  

- La BU est équipée d’un réseau wifi 

- Les étudiants peuvent emprunter des ordinateurs pour 14 ou 35 jours (selon le statut lecteur) 

- La BU dispose de salles de travail en groupe (1er étage)  

 

 

 

 

 

 

http://bibliotheque.unice.fr/
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INFORMATIONS PEDAGOGIQUES 
 

1/ Qu’est-ce qu’une UE ? Qu'est-ce qu'une ECUE ? Que sont les ECTS ? 
 

Une « UE » est une Unité d'Enseignement. 

 

Les UE sont elles-mêmes divisées en « ECUE », ou Eléments Constitutifs d’Unités 

d’Enseignement. Chaque ECUE donne lieu à une évaluation spécifique et est affecté d’un 

coefficient déterminé.  

 

Les « ECTS » (European Credits Transfer System) désignent un système de crédits facilitant 

la comparaison des programmes d'études des différents pays européens et favorisant la 

mobilité des étudiants d'un établissement à l'autre. Un semestre vaut 30 ECTS, une année 60 

ECTS. Une licence capitalise 180 ECTS.  

 

 

2/ Langues. 
Tout étudiant doit choisir un cours de langue vivante pour les 6 semestres de la licence de 

philosophie.  

 

ü Il est recommandé aux étudiants de la licence de philosophie de choisir comme langue 

l'anglais, l'allemand, ou l’italien. Ces langues sont considérées comme prioritaires 

dans le parcours de philosophie dans la mesure où ce sont celles pouvant être choisies 

dans le cadre de la quatrième épreuve orale de l’agrégation de philosophie (explication 

d’un texte philosophique en langue étrangère).  

 

ü Une fois la langue choisie, il est conseillé de la conserver pendant les trois années de la 

licence. Il importe donc de bien réfléchir au choix du cours de langue au début du 

premier semestre de la Licence 1. 
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III – LISTES DES COURS  

DES TROIS ANNEES DE LICENCE 
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LISTE DES COURS DE LICENCE 1 

 
UE = unité d’enseignement. ECUE = élément constitutif d’unité d’enseignement. 

Φ = licence de philosophie. Ψ = double licence de philosophie-psychologie. D = double licence de philosophie-

droit. S = parcours accès spécifique santé (PASS). 

Opt = option au choix. 

 

SEMESTRE 1 

UE transversale : 

 ECUE Compétences écrites 1 

 ECUE Compétences informationnelles 1 

 ECUE Langue vivante 1 : anglais, espagnol, italien 

 

UE disciplinaire : 

 ECUE Philosophie antique ou médiévale HPEOAM1 (Φ-Ψ-D) 

 ECUE Méthodologies philosophiques HPEOMP1 (Φ-Ψ-D) 

 

UE découverte 1 : 

 ECUE Philosophie générale 1 HPUOP11 (Φ-Ψ-D-S) 

 

UE découverte 2 : 

 ECUE Philosophie générale 2 HPUOP12 (Φ-Ψ-D) 

 

UE découverte 3 :  

 ECUE à choisir parmi la liste d’UE découverte hors philosophie 

 

Aménagement pédagogique : 

 Désir de remise à niveau disciplinaire HPUROP10 

 

SEMESTRE 2 

UE transversale : 

 ECUE Compétences numériques 1 

 ECUE Compétences préprofessionnalisation 1 

 ECUE Langue vivante 2 : anglais, espagnol, italien 

 

UE disciplinaire : 

 ECUE Philosophie moderne HPEOPM2 (Φ-Ψ-D) 

 ECUE Philosophie contemporaine HPEOPC2 (Φ-Ψ-D) 

 

UE découverte 1 : 

 ECUE Philosophie générale 3 HPUOP21 (Φ-Ψ-D-S) 

 

UE découverte 2 : 

 ECUE Philosophie générale 4 HPUOP22 (Φ-Ψ-D-S) 

 

UE découverte 3 :  

 ECUE à choisir parmi la liste d’UE découverte hors philosophie 

 

Aménagement pédagogique : 

 Méthodologie de travail HPURSH10 



14 

 

LISTE DES COURS DE LICENCE 2 

 
UE = unité d’enseignement. ECUE = élément constitutif d’unité d’enseignement. 

Φ = licence de philosophie. Ψ = double licence de philosophie-psychologie. D = double licence de philosophie-

droit. 

Opt = option au choix. 

 

SEMESTRE 3 

 

UE transversale : 

 ECUE Compétences informationnelles 2 

 ECUE Compétences préprofessionnalisation 2 

 ECUE Langue vivante 3 : anglais, espagnol, italien 

 

UE disciplinaire 1. Histoire de la philosophie : 

 ECUE Philosophie antique ou médiévale HPEOPA3 (Φ-Ψ-D) 

 ECUE Philosophie moderne HPEOPM3 (Φ) 

 

UE disciplinaire 2. Philosophie contemporaine et philosophie générale : 

 ECUE Philosophie contemporaine HPEOPC3 (Φ-Ψ-D) 

 ECUE Philosophie générale HPEOPG3 (Φ) 

 

UE approfondissement 1 :  

 ECUE Philosophie générale 5 HPUOP32 (Φ opt - Ψ - D) 

 ECUE Philosophie générale 6 HPUOP33 (Φ opt - Ψ - D) 

 

UE approfondissement 2 :  

 ECUE à choisir parmi la liste d’UE approfondissement hors philosophie 

 

SEMESTRE 4 

 

UE transversale : 

 ECUE Compétences écrites 2 

 ECUE Compétences numériques 2 

 ECUE Langue vivante 4 : anglais, espagnol, italien 

 

UE disciplinaire 1. Histoire de la philosophie : 

 ECUE Philosophie antique ou médiévale HPEOAM4 (Φ-Ψ-D) 

 ECUE Philosophie moderne HPEOPM4 (Φ-Ψ-D) 

 

UE disciplinaire 2. Logique, philosophie générale et méthodologie : 

 ECUE Philosophie générale et méthodes philosophiques HPEOPG4 (Φ-Ψ-D) 

 ECUE Logique HPEOLG4 (Φ-Ψ-D) 

 

UE approfondissement 1 :  

 ECUE Philosophie générale 7 HPUOP42 (Φ opt - Ψ - D) 

 ECUE Philosophie générale 8 HPUOP43 (Φ opt) 

 

UE approfondissement 2 :  

 ECUE à choisir parmi la liste d’UE approfondissement hors philosophie 
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LISTE DES COURS DE LICENCE 3 

 
UE = unité d’enseignement. ECUE = élément constitutif d’unité d’enseignement. 

Φ = licence de philosophie. Ψ = double licence de philosophie-psychologie. D = double licence de philosophie-

droit. 

Opt = option au choix. 

 

SEMESTRE 5 

 

UE transversale : 

 ECUE Compétences informationnelles 3 

 ECUE Compétences numériques 3 

 ECUE Langue vivante 5 : anglais, espagnol, italien 

 

UE Histoire de la philosophie 1 : 

 ECUE Philosophie antique ou médiévale HLEOHA5 (Φ-Ψ-D) 

 

UE Histoire de la philosophie 2 : 

 ECUE Philosophie moderne ou contemporaine HLEOHM5 (Φ - Ψ opt) 

 

UE Logique : 

 ECUE Logique HLEOLO5 (Φ-Ψ-D) 

 

UE Philosophie générale et méthodologie :  

 ECUE Philosophie générale 9 HLEOGE51 (Φ-Ψ-D) 

 ECUE Méthodes philosophiques HLEOMP5 (Φ-Ψ-D) 

 

 

SEMESTRE 6 

 

UE transversale : 

 ECUE Compétences écrites 3 

 ECUE Compétences préprofessionnalisation 3 

 ECUE Langue vivante 6 : anglais, espagnol, italien 

 

UE Histoire de la philosophie 1 : 

 ECUE Philosophie antique ou médiévale HLEOHA6 (Φ - Ψ opt) 

 

UE Histoire de la philosophie 2 : 

 ECUE Philosophie moderne ou contemporaine HLEOHM6 (Φ-Ψ-D) 

 

UE Philosophie générale : 

 ECUE Philosophie générale 10 HLEOGE61 (Φ-Ψ-D) 

 ECUE Philosophie générale 11 HLEOGE62 (Φ-Ψ-D) 

 

UE Philosophie générale et méthodes philosophiques : 

 ECUE Philosophie générale et méthodologie HLEOGM6 (Φ-Ψ-D) 
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IV – DESCRIPTIFS ET BIBLIOGRAPHIES DES COURS 

DES TROIS ANNEES DE LICENCE 
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DESCRIPTIFS DES COURS DE LICENCE 1 

 

SEMESTRE 1 

 

 ECUE Philosophie antique ou médiévale HPEOAM1 (Φ-Ψ-D) 

 Groupes de travaux dirigés A et B 

 Monsieur B. COCHARD 

 Aux origines du développement personnel ? La philosophie antique 

 Depuis le succès rencontré par la psychologie positive aux États-Unis dans les 

années 1980, le développement personnel n’a eu de cesse de croître en audience et en 

popularité, au point de reconfigurer le discours managérial du XXIe siècle, et plus largement 

l’interrogation sur les rapports entre individu et société.  

 Au sein de cette mouvance très hétéroclite, qui s’étend du coaching aux 

diverses formes de spiritualité New Age, il n’est pas rare de rencontrer une ambition 

« philosophique », alimentée à la source de la sagesse antique. Les Stoïciens n’enseignaient-

ils pas à « positiver » lorsqu’ils enjoignaient leurs disciples à exercer un contrôle souverain 

sur leurs représentations ? Épicure et les épicuriens n’avaient-ils anticipé le « pouvoir du 

moment présent » ? De manière générale, les philosophes antiques n’insistaient-ils pas sur la 

capacité du discours philosophique à transformer notre manière de vivre – comme l’avait 

d’ailleurs théorisé Pierre Hadot avec la notion d’exercice spirituel ?  

 L’objectif de ce cours est de proposer une introduction à la philosophie 

antique, en établissant des distinctions rigoureuses avec le champ du développement 

personnel. L’analyse des pratiques caractéristiques du stoïcisme, de l’épicurisme, du 

scepticisme et du cynisme nous conduira à « retrouver » la philosophie antique derrière 

l’image contemporaine que le développement personnel en donne. Elle nous permettra de 

questionner la possibilité, pour la philosophie, de prendre en charge la question du bonheur.  

  

 Bibliographie primaire 

 Sénèque, La vie heureuse (suivi de : La brièveté de la vie), trad. fr. P. Pellegrin et J. Kany-

Turpin, Paris, Gallimard, coll. « GF », 2005 ; 

-       Lettres à Lucilius, trad. fr. M.-A. Jourdan-Gueyer, Paris, Gallimard, coll. “GF”, 2017.  

  

Épictète, Manuel, trad. fr. E. Catin, Paris, Gallimard, coll. “GF”, 2015.  

  

Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, trad. fr. P. Pellegrin, Paris, Points, coll. 

« Essais », 1997.  

  

Les Cyniques grecs. Fragments et témoignages, Paris, coll. « Livre de poche », 1992.  

  

 Bibliographie secondaire 

 Michel Foucault, Histoire de la sexualité III. Le souci de soi [1984], Paris, Gallimard, coll. 

« Tel », 1997.  

  

Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique [1981], Paris, Albin Michel, 2002 ; 

-       Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Paris, Folio, coll. « Essais », 1995.  
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 ECUE Méthodologies philosophiques HPEOMP1 (Φ-Ψ-D) 

 Groupes de travaux dirigés 1 et 2 

 Monsieur P. BENOIT 

 Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants la maîtrise des méthodes 

requises pour mener à bien l’exercice de la dissertation et du commentaire de texte en 

philosophie. Cette maîtrise est décisive pour la réussite des examens universitaires et, plus 

largement, elle est formatrice pour toute réflexion philosophique menée avec rigueur et 

précision. 

 

 

 ECUE Méthodologies philosophiques HPEOMP1 (Φ-Ψ-D) 

 Groupe de travaux dirigés 3 

 Monsieur P. VARALDI 

 Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants la maîtrise des méthodes 

requises pour mener à bien l’exercice de la dissertation et du commentaire de texte en 

philosophie. Cette maîtrise est décisive pour la réussite des examens universitaires et, plus 

largement, elle est formatrice pour toute réflexion philosophique menée avec rigueur et 

précision. 

 

 

 ECUE Philosophie générale 1 HPUOP11 (Φ-Ψ-D-S) 

 Monsieur Ph. AUDEGEAN 

 La liberté politique 
 Le cours sera consacré aux problèmes posés par l’exigence de conciliation 

entre la liberté et l’autorité. L’obéissance à la loi commune implique-t-elle un sacrifice de la 

liberté ? La liberté est-elle au contraire compatible avec cette obéissance ? La loi n’est-elle 

pas plutôt la condition même de la liberté ? 

 Bibliographie 

Thomas Hobbes, Le Citoyen (De cive) ; Léviathan. 

John Locke, Second traité du gouvernement. 

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes ; Du contrat social. 

 

 

 ECUE Philosophie générale 2 HPUOP12 (Φ-Ψ-D) 

 Monsieur S. FOUQUET 

 Le corps 

 « Nul ne sait ce que peut le corps », écrit Spinoza dans l’Éthique, et au-delà du 

strict texte spinoziste, on peut donner à cette affirmation une portée générale dans l’histoire de 

la philosophie. Le corps est, en effet, tout à la fois une capacité mystérieuse qui résiste à la 

connaissance de la raison, une menace diffuse qui pèse sur la rationalité de l’action humaine 

et une ouverture essentielle sur le monde et autrui. Ce cours se propose de réfléchir à quelques 

conceptions ambivalentes et opposées du corps et de son rôle, en particulier, dans les trois 

domaines suivants.  

 Tout d’abord la connaissance, à laquelle le corps et, à travers lui, la sensation et 

la perception, se trouvent tantôt associés, tantôt opposés. L’agir, ensuite, où le corps joue un 

rôle qui va de simple support à déterminant majeur, selon les conceptions. Le désir, enfin, où 

le corps paraît occuper une fonction prépondérante, d’où une volonté de le maîtriser qui 

revient régulièrement dans la tradition philosophique.  
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 Bibliographie indicative : 

 Ce cours se voulant une initiation assez générale à la conception du corps dans 

ces trois domaines que sont le connaître, l’agir et le désir, les références seront multiples et 

ciblées. En ce sens, en amont du travail du semestre, on pourra consulter l’ouvrage suivant, 

utile introduction au thème et à ses différents traitements :  

 - Le corps, GF Corpus, textes choisis et présentés par Éva Lévine et Patricia 

Touboul 

 

 

 Désir de remise à niveau disciplinaire HPUROP10 

 Monsieur L. PIETRA 

 Ce cours est réservé aux étudiants admis avec aménagement pédagogique par 

la procédure d’accès à l’enseignement supérieur Parcoursup. Il s’agit d’un cours de soutien 

pédagogique en groupe restreint, qui permet d’apporter une aide face aux diverses difficultés 

que pourrait rencontrer le nouvel étudiant en philosophie. Ce soutien peut prendre par 

exemple la forme d’exercices de méthodologie pour pratiquer la dissertation et l’explication 

de texte philosophiques, d’éclaircissements concernant le contenu des cours, d’explication du 

vocabulaire spécifique à la philosophie, de conseils pour l’autonomie et l’organisation des 

études, d’aide à la révision pour la préparation des examens, etc. 

 

 

SEMESTRE 2 

 

 ECUE Philosophie moderne HPEOPM2 (Φ-Ψ-D) 

 Groupes de travaux dirigés 1 et 2 

 Monsieur P. BENOIT 

 

 

 ECUE Philosophie moderne HPEOPM2 (Φ-Ψ-D) 

 Groupe de travaux dirigés 3 

 Monsieur Ph. DESOCHE 

 

 

 ECUE Philosophie contemporaine HPEOPC2 (Φ-Ψ-D) 

 Groupes de travaux dirigés 1 et 2 

 Monsieur L. CHALARD 

 Esprit, es-tu là ? Splendeurs et misères du béhaviorisme logique 
 Ce cours commencera par l'étude de la critique originale -ni matérialiste ni 

immatérialiste- du dualisme cartésien effectuée par Gilbert Ryle dans son ouvrage La notion 

d’esprit (1949). Concevoir l'esprit comme une âme immatérielle jointe au corps n'est-ce pas 

aussi absurde que de demander, après avoir visité tous les bâtiments de l'université d'Oxford, 

où se trouve l'université ? La prétendue intériorité à l’origine de notre comportement n'est-elle 

pas un mythe et l' « esprit » une fiction encombrante et dangereuse émanant d'un manque de 

rigueur logique dans l'usage du langage ? « L'esprit », à proprement parler, ne serait alors 

qu'un ensemble de dispositions comportementales. Toutefois, pouvons-nous faire fi des 

contenus subjectifs de la conscience propre à chaque sujet? La douleur, par exemple, est-elle 

réductible à des paroles ou à des actes objectivement observables ? Le cours se poursuivra 

donc par l'étude de critiques adressées au behaviorisme logique de Gilbert Ryle (notamment 

celles d'Hilary Putnam, de Thomas Nagel, John R.Searle, David Chalmers). 
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  Bibliographie indicative: 

  -Chalmers David, L'Esprit conscient, Les Éditions d'Ithaque, 2010. 

  - Chalmers David, The Conscious Mind, Oxford University Press, 1996. 

  -Descartes René, Méditations métaphysiques:Objections et réponses, 

Flammarion,   GF bilingue, 2011. 

  http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/file/descartes_meditations.pdf  

  - Descartes René, Correspondance avec Elisabeth, Flammarion, GF, 2018. 

  http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/descartes_elisabeth.pdf 

  -Kim Jaewong, Philosophie de l'esprit, Coll. Philosophie, Les Éditions 

d'Ithaque,   2008. 

  -Nagel Thomas, « Quel effet cela fait, d'être une chauve-souris ? » in Questions 

   mortelles, trad. P .Engel, PUF, 1983. 

   http://pacherie.free.fr/COURS/MAG/Nagel_chauve-souris.pdf 

  -Nagel Thomas, « What is it like to be a bat ? » in The philosophical review, 

n°83, 4,   1974.  

  -Putnam Hilary, « Cerveaux et comportement » (1963), trad. M.Duchastelle-

Cabanes   in Philosophie, n°114, Les éditions de Minuit, 2012, pp-6-22. 

  -Putnam Hilary, « Brains and behaviour » in   Mind language and reality,  

  Philosophical papers, vol.2, Cambridge University Press, pp-325-341. 

  - Ryle Gilbert, La notion d’esprit (1949), trad. S.Stern-Gillet, Paris, Petite 

   Bibliothèque Payot, 2005.- 

  -Ryle Gilbert, The concept of mind (1949), Penguin Classics,2000. 

  -Searle John R., « Esprits, cerveaux et programmes », trad. É.Duyckaerts  in 

   Quaderni, n°1, Printemps 1987. Genèse de l'intelligence artificielle. pp. 

65-96.  

  https://www.persee.fr/docAsPDF/quad_0987-1381_1987_num_1_1_2097.pdf 

  -Searle John R., « Minds, brins and programs » in The behavioral and brain 

sciences,   vol.3, 1980, Cambridge University Press. 

  https://www.law.upenn.edu/live/files/3413-searle-j-minds-brains-and-

programs-   1980pdf 

  -Searle John R., La redécouverte de l'esprit (1992), trad.française 1995, NRF 

Essais,   Gallimard. 

 

 

 ECUE Philosophie contemporaine HPEOPC2 (Φ-Ψ-D) 

 Groupe de travaux dirigés 3 

 Monsieur P. VARALDI 

 

 

 ECUE Philosophie générale 3 HPUOP21 (Φ-Ψ-D-S) 

 Monsieur J.-L. GAUTERO 

 La méthode scientifique 

 Certains attribuent la conquête du monde par l’Occident non à sa supériorité 

militaire, mais à sa prétendue supériorité intellectuelle : c’est parce qu’il aurait découvert la 

méthode scientifique, méthode incomparable de connaissance de la Vérité sur la Nature, que 

l’Occident se serait légitimement imposé à tous ceux qui sont dans l’erreur. Mais quelle est 

donc cette merveilleuse méthode scientifique ? Les spécialistes, hélas, ne sont pas d’accord 

entre eux pour la définir, et le cours présentera donc, de manière essentiellement historique, 

quelques-unes de ces méthodes scientifiques uniques. 

 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/file/descartes_meditations.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/descartes_elisabeth.pdf
http://pacherie.free.fr/COURS/MAG/Nagel_chauve-souris.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/quad_0987-1381_1987_num_1_1_2097.pdf
https://www.law.upenn.edu/live/files/3413-searle-j-minds-brains-and-programs-
https://www.law.upenn.edu/live/files/3413-searle-j-minds-brains-and-programs-
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 Bibliographie indicative : 

Bachelard : Le nouvel esprit scientifique 

Bacon : Novum organum 

Duhem : La théorie physique 

Kuhn : La structure des révolutions scientifiques 

Lakatos : Histoire et méthodologie des sciences 

Popper : La quête inachevée 

 

 

 ECUE Philosophie générale 4 HPUOP22 (Φ-Ψ-D-S) 

  

 

 

 Méthodologie de travail HPURSH10 

 Monsieur A. LIARTE 

 Ce cours est réservé aux étudiants admis avec aménagement pédagogique par 

la procédure d’accès à l’enseignement supérieur Parcoursup. Il s’agit d’un cours de soutien 

pédagogique en groupe restreint, qui permet d’apporter une aide face aux diverses difficultés 

que pourrait rencontrer le nouvel étudiant en philosophie. Ce soutien peut prendre par 

exemple la forme d’exercices de méthodologie pour pratiquer la dissertation et l’explication 

de texte philosophiques, d’éclaircissements concernant le contenu des cours, d’explication du 

vocabulaire spécifique à la philosophie, de conseils pour l’autonomie et l’organisation des 

études, d’aide à la révision pour la préparation des examens, etc. 
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DESCRIPTIFS DES COURS DE LICENCE 2 

 

SEMESTRE 3 

 

 ECUE Philosophie antique ou médiévale HPEOPA3 (Φ-Ψ-D) 

 Madame F. ALBRECHT 

 Éthique et savoir : conditions de la vie bonne dans la philosophie 

épicurienne 
 Les philosophes du Jardin invitent à se délivrer de la peur de vivre par la 

connaissance du monde, unique chemin vers l’ataraxie. Quels sont les ressorts, les enjeux, les 

limites de l’articulation entre physique et éthique, la physique s’appuyant elle-même sur une 

canonique ? Le cours portera sur les textes d’Épicure, en particulier la Lettre à Hérodote et la 

Lettre à Ménécée, ainsi que sur l’interprétation qu’en effectue son disciple latin Lucrèce dans 

son long poème De la nature. 

 On se procurera les ouvrages suivants, dans les traductions mentionnées. La 

lecture en est urgente ; des études critiques seront conseillées à la rentrée. 

Épicure, Lettres, maximes et autres textes. Trad. Pierre-Marie Morel, Garnier Flammarion. 

Lucrèce, De la nature (De rerum natura). Trad. José Kany-Turpin, Garnier Flammarion. 

 

 

 ECUE Philosophie moderne HPEOPM3 (Φ) 

 Monsieur Ph. AUDEGEAN 

 La philosophie morale de Kant 

 Ce cours aura pour objectif d’initier les étudiants à la philosophie pratique de 

Kant : son contenu, ses enjeux, son importance, ses difficultés. 

 Bibliographie 

Il faut lire avant tout les deux principaux ouvrages où Kant a exposé sa philosophie pratique : 

– Fondements de la métaphysique des mœurs (1785) 

– Critique de la raison pratique (1788) 

Pour approfondir l’étude de ces textes, on suggère la lecture suivante : 

Mai Lequan, La Philosophie morale de Kant, Paris, Seuil, 2001. 

 

 

 ECUE Philosophie contemporaine HPEOPC3 (Φ-Ψ-D) 

 Monsieur G. JEAN 

 Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie 

 L’objectif de ce cours est de proposer aux étudiants une introduction à la 

phénoménologie, en en restituant certes l’intention générale, mais également en abordant un 

certain nombre de problèmes-clé (l’ego, le corps, autrui, le temps, le monde) qui, objets de 

débats internes à la tradition phénoménologique, en font le lieu d’une interrogation vivante et 

toujours renouvelée.  

 Bibliographie  

* Afin de se familiariser avec le geste phénoménologique et avec son histoire, les étudiants 

pourront consulter : P. Huneman et E. Kulich, Introduction à la phénoménologie, Paris, 

Armand Colin, « Cursus », 1997. 

* Pour une excellente introduction générale à l’œuvre de Husserl, on consultera par exemple 

F. Dastur, Husserl, Des Mathématiques à l'histoire, Paris, PUF, « Philosophies », 1995.  

* Concernant les grands auteurs de la tradition phénoménologique que nous aurons à aborder, 

les étudiants se reporteront en priorité à : 
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E. Husserl, 

- L’Idée de la phénoménologie, trad. fr. A. Lowit, Paris, PUF, « Epiméthée », 1970  

- Méditations cartésiennes et les conférences de Paris, trad. fr. M-B. de Launay, Paris, PUF, « 

Epiméthée », 1994. 

M. Heidegger, Être et temps, trad. fr. E. Martineau, Paris, Authentica, 1985 (édition hors 

commerce disponible sur internet).  

J-P. Sartre, La transcendance de l’ego, Paris, Vrin, 1992. 

M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, « Tel », 1976. 

E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, Paris, Vrin, «Bibliothèque des textes philosophiques », 

1992. 

M. Henry, Philosophie et phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne, Paris, 

PUF, « Epiméthée », 1965. 

 

 

 ECUE Philosophie générale HPEOPG3 (Φ) 

 Monsieur Ph. POPHILLAT 

 Les représentations, voilement et dévoilement du monde 

 Les représentations ne sont pas seulement le reflet des réalités auxquelles le 

sujet est confronté. Y participe un ensemble de données anthropologiques (culture, normes, 

affectivité, caractère, etc…) qui ne sont pas sans impacter leurs contenus et leurs dynamiques 

cognitives. Les représentations sont donc ambivalentes. Elles disent l’objet dont elles sont 

« l’image mentale » mais aussi le sujet, dans son historicité, dont elles relèvent. Cette 

ambivalence n’est pas sans incidence si l’on pose que les représentations jouent un rôle de 

premier plan en particulier dans le rapport au réel. Elles en constituent une condition 

d’intellection tout autant qu’elles peuvent y faire obstacle. Ce cours se penchera sur cette 

dualité. Il visera à interroger la portée épistémique des représentations conjointe à la 

dimension historique et contingente du sujet connaissant. En étudiant les représentations dans 

l’école stoïcienne en laquelle Pierre Hadot voit une première théorisation forte, puis chez des 

auteurs comme Spinoza, Kant, Nietzsche, et enfin en sociologie qui en fait un objet 

d’investigation, nous verrons que les représentations ouvrent sur une dynamique paradoxale 

de la connaissance et forment un enjeu majeur des sagesses en philosophie.  

 Bibliographie indicative: 

R. Descartes, Méditations métaphysiques, PUF, « Quadrige », 2014 

Épictète, Manuel, GF Flammarion, 1997  

P. Guenancia, Le regard de la pensée - Philosophie de la représentation, PUF, 2015 

E. Kant, Critique de la raison pure, PUF, Quadrige, 1993 

P. Mannoni, Les représentations sociales, PUF, « Que sais-je ? », 2014 

F. Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, Hachette, Pluriel, 1993 

J. Proust, Comment l’esprit vient aux bêtes – Essai sur la représentation, Gallimard, 2013 

A. Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, PUF, 2004 

B. Spinoza, Éthique, Gallimard, Pléiade, 1992 

 

 

 ECUE Philosophie générale 5 HPUOP32 (Φ opt - Ψ - D) 

 Monsieur S. FOUQUET 

 Violence(s) 
 Toujours plus dénoncée et pourtant toujours plus omniprésente, la violence est 

une notion dont l’usage extrêmement varié intrigue et déconcerte. Dès lors, deux 

questionnements seront au cœur de ce cours. Tout d’abord, est-il justifié d’utiliser le même 

concept dans des situations sociales et des contextes historiques si distincts ? Ensuite, à 
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supposer que l’on puisse trouver une unité à la notion, peut-on envisager de comparer et, 

éventuellement, de hiérarchiser divers types de violence ?  

 C’est en confrontant la violence à deux de ses opposés philosophiques 

traditionnels, la raison et la politique, que l’on cherchera à répondre à ces questions et, ainsi, à 

appréhender cette diversité de sens dans laquelle il est nécessaire de trouver des repères. Ce 

cours se veut donc tout autant une problématisation de la notion de violence qu’une initiation 

en acte à l’enquête philosophique, aux prises notamment avec la difficulté de la définition 

conceptuelle.  

 Bibliographie indicative :  

 Le cours fera appel à une variété de références qui se veut importante, tant au 

sein du champ philosophique proprement dit que dans l’éventail des ressources culturelles 

disponibles. Les références suivantes font ainsi écho à cette variété, et elles pourront 

constituer une entrée en matière utile au semestre. Elles se verront complétées au cours de ce 

dernier. 

- Marshall B. Rosenberg, Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) 

- Épictète, Manuel 

- Podcast « Des hommes violents » de Mathieu Palain, disponible sur France Culture (surtout 

le second épisode) 

- Thomas Hobbes, Léviathan, chapitre 13 

- Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes, partie 1 

- Machiavel, Le Prince 

- Michel Foucault, Surveiller et punir, I, chapitre premier 

- Emmanuel Kant, Vers la paix perpétuelle 

- Monique Canto-Sperber, L’idée de guerre juste 

- Walter Benjamin, Critique de la violence 

- Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie de la violence 

 

 

 ECUE Philosophie générale 6 HPUOP33 (Φ opt - Ψ - D) 

 Monsieur S. POINAT 

 Introduction philosophique à la révolution scientifique du XVIIe siècle 
 La science moderne est apparue au XVIIe siècle. Elle est née sur la base de 

profondes modifications dans la façon de se représenter le monde et les choses matérielles 

qu’il abrite. Pour cela, les philosophes et les scientifiques de l’époque ont rompu avec la 

tradition aristotélicienne et ont adopté des représentations mécanistes et géométriques des 

choses et du mouvement. Ces profondes modifications portent sur des questions 

fondamentales pour la science mais aussi pour la philosophie : de quoi est composé le 

monde ? qu’est-ce que la matière ? Qu’est-ce que le mouvement ? Comment peut-on 

expliquer ce que l’on observe ? La révolution scientifique qui s’est produite à cette époque est 

donc aussi une transformation philosophique majeure. L’objectif de ce cours est de proposer 

une introduction philosophique à la révolution scientifique du XVIIe siècle. Il s’agira de 

montrer les liens qui unissent en profondeur les transformations philosophiques et les 

transformations scientifiques qui ont eu lieu à cette époque, en suivant notamment les travaux 

de deux auteurs majeurs de cette période : Galilée et Descartes. Bien sûr, il ne s’agira pas de 

traiter la question de manière exhaustive, mais plutôt de donner quelques éléments pour 

comprendre les interactions fécondes entre métaphysique et science au XVIIe siècle. 

 Indications bibliographiques : 

- Descartes, Discours de la méthode, Paris, Flammarion, coll. GF Flammarion, 

2000. 
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- Descartes, Les Principes de la philosophie, Paris, Classiques Garnier, 2018. 

- Descartes, Règles pour la direction de l’esprit, Paris, Vrin, 1996. 

- Galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, Paris, Seuil, coll. 

Points Sciences,  2000. 

 Galilée, Le Messager des étoiles, Paris, Seuil, coll. Points Sciences, 2009. 

 

 

SEMESTRE 4 

 

 ECUE Philosophie antique ou médiévale HPEOAM4 (Φ-Ψ-D) 

 Monsieur Ph. POPHILLAT 

 

 

 ECUE Philosophie moderne HPEOPM4 (Φ-Ψ-D) 

 Monsieur M. BIZIOU 

 L’idée de justice chez David Hume 

 Ce cours est consacré à l’analyse de l’idée de justice chez David Hume. Il 

prend pour référence le Traité de la nature humaine / A Treatise of Human Nature (1739-

1740). Cet ouvrage est étudié dans sa version originale, en langue anglaise. Le cours 

comporte, outre des moments d’explication en français de la philosophie de l’auteur, des 

moments de traduction du texte anglais en français. L’objectif de ce cours est donc de lire, 

comprendre et traduire un texte de philosophie de langue anglaise. Il est tenu compte des 

différences de niveau dans la compétence linguistique des participants. Les photocopies des 

passages en anglais à traduire seront distribuées au début du cours. 

 Bibliographie : 

Hume David, A Treatise of Human Nature, ed. D. F. Norton and M. J. Norton, 2 volumes 

(2007, Oxford, Oxford University Press, The Clarendon Edition of the Works 

of David Hume). Book III: Of Morals, Part ii, Section 2: ‘Of the Origin of 

Justice and Property’. 

Hume David, Traité de la nature humaine, trad. Ph. Saltel, Ph. Baranger et J.-P. Cléro, 3 

volumes (1991-1995, Paris, Flammarion, coll. GF). Livre III : La morale, 

Partie ii, Section 2 : « De l’origine de la justice et de la propriété ». 

Brahami Frédéric, Introduction au Traité de la nature humaine de David Hume (2003, Paris, 

P.U.F.). Partie 3. 

 

 

 ECUE Philosophie générale Méthodes philosophiques HPEOPG4 (Φ-Ψ-D) 

  

 

 

 ECUE Logique HPEOLG4 (Φ-Ψ-D) 

 Monsieur J.-L. GAUTERO 

 Logique 

 Conscient.e.s de la difficulté des concepts qu’ielles manient, les étudiant.e.s en 

philosophie apprennent en général assez vite à faire attention à ceux-ci. Mais philosopher, ce 

n’est pas seulement asséner sans discussion des affirmations concernant ces concepts, ou leurs 

liens avec la vie quotidienne, c’est aussi (et surtout) enchaîner ces affirmations entre elles 

dans le cadre d’une argumentation. Or une argumentation, qu’on l’étudie ou qu’on la rédige, 

ne peut se faire sans précision dans l’emploi des connecteurs logiques (« non », « et », « ou », 

« si... alors », « si et seulement si »), de quelques expressions telles que « tous », « aucun », 
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certains », ou de termes se ramenant aux unes ou aux autres. Elle ne peut se faire non plus 

sans l’étude de la structure des énoncés, d’autant plus nécessaire que ces énoncés sont 

complexes. La formalisation logique, que l’on étudiera cette année, sert d’entraînement à cette 

étude et à cette précision. 

 Le cours sera, de manière expérimentale, basée sur de la pédagogie inversée : 

avant chaque séance, les étudiant.e.s seront invité.e.s à suivre les cours de l’année précédente, 

mis en ligne sur Moodle, à faire les exercices puis à suivre leur correction. Sur les deux heures 

en classe, une heure sera consacrée à des demandes de précision et d’explication, la deuxième 

à un devoir sur table qui devrait être très facile pour qui aura suivi les enregistrements puis 

demandé des explications sur ce qui n’y apparaît pas suffisamment clair. La moyenne du 

semestre sera obtenue en prenant celle des quatre meilleurs devoirs. 

 Bibliographie  

 Aucun livre ne couvre ni exclusivement ni entièrement le programme ; en 

outre, l’important est la pratique, qui s’acquiert en assistant aux cours, et surtout en faisant les 

exercices proposés. Pour celleux qui tiennent absolument à acheter des livres, je donnerai 

cependant un titre, celui qui me paraît le meilleur, parce qu’il est à la fois très complet et bon 

marché :  

Vernant, Introduction à la logique standard, Flammarion, Champs Universités, 2001. 

Il propose malheureusement peu d’exercices simples. 

 

 

 ECUE Philosophie générale 7 HPUOP42 (Φ opt - Ψ - D) 

 Madame N. GOLDSTEIN 

 

 

 ECUE Philosophie générale 8 HPUOP43 (Φ opt) 

 Madame S. BARNAUD-MEYER 

 Anthropologie, zoologie, écologie: penser l'identité terrienne 
 Le constat suscite l'effroi, parfois le chagrin voire la misanthropie : 60 % des 

espèces animales ont disparu ces quarante dernières années, le dérèglement climatique relève 

moins du catastrophisme que de la prévision, la mondialisation s'exprime dans la pandémie. 

L'actualité n'a de cesse de nous donner des leçons de modestie et donne raison à l'adage de 

Spinoza selon lequel l'espèce humaine n'est pas « un empire dans un empire ». À l'heure de 

l'anthropocène, la philosophie est sommée de penser la condition humaine comme 

appartenance à la terre, ce fragile habitat partagé et fini. 

 L’homme occidental s’est longtemps figuré être fils de Dieu plutôt que cousin 

du singe. Ce narcissisme anthropologique est de plus en plus démenti par la biologie et 

l’éthologie mais il persiste dans l’évolutionnisme qui fait de l’être humain l’animal qui, entre 

tous, en serait le moins un et cela par excès (reconduisant les animaux dans ce qui leur 

manque pour être à notre hauteur). N’est-ce pas là le résidu persistant d’une conception 

théologique, voire d’une tendance à souscrire à une conception métaphysique de 

l’« Homme » ? Cependant, nous sommes bien les seuls à nous interroger sur ce que nous 

sommes (indice d'une conscience réflexive), mais aussi sur ce que nous pouvons devenir (la 

contingence étant la condition de la liberté), voire sur ce que nous devrions faire à l'endroit 

des autres espèces (signe d'une capacité de délibération morale). 

 Le conjoncturel conjugué au structurel fait ainsi le terreau d'un ensemble de 

questions auxquelles ce cours aura moins la prétention de répondre que d'apporter quelques 

éclaircissements. Faut-il renoncer à toute démarcation anthropozoologique ? Comment 

reconnaître les parentés avec les autres animaux sans compromettre l'exigence d'humanité, y 

compris dans la considération que nous leur accordons ? Plus généralement, faut-il 



27 

 

reconnaître à la nature des droits alors que celle-ci n'est pas « juste » ? La triangulation 

Homme-Animal-Environnement est d'ailleurs source de conflits internes qui ne sont pas le 

seul fait d'un anthropocentrisme coupable ; se soucier du bien-être animal peut porter atteinte 

à l'écosystème au point que les voix de l'éthique animale et celles de l'éthique 

environnementale ne vont pas toujours à l'unisson. Enfin, l'être humain n'intervient pas que 

sur la nature ou les animaux, en les transformant dans le temps long comme brutalement, par 

exemple génétiquement ; il se transforme lui-même et s'apprête à affronter de nouvelles 

questions liées à la cohabitation, voire l'hybridation, avec des machines autonomes dites 

intelligentes. Ainsi, la question de l'identité de l'être humain se pose également dans l'ordre 

des artifices qu'il crée. Comment trouver une juste mesure entre posthumanisme et 

animalisme ? 

 

 Ci-dessous vous trouverez une liste non exhaustive de références ; ce sont 

quelques ouvrages d'accès facile pour nourrir votre réflexion. Des textes parfois extraits de 

ces ouvrages seront proposés lors des cours. 

 

→ Pour entrer dans la réflexion, si ces thématiques vous sont encore inconnues : Apprendre à 

philosopher avec l'animal, Benoît Schneckenburger, Ellipses, 2019. 

 

→  Trois anthologies utiles : 

- Philosophie animale. Différence, responsabilité et communauté, textes réunis par H.-S. 

Afeissa et J.-B. Jeangène Vilmer, Vrin, 2010. 

- Éthique de l'environnement. Nature, valeur, respect, textes réunis par  H.-S. Afeissa, Vrin, 

2007. 

- La nature, textes réunis et présentés par Frank Burbage, GF, 2013. 

 

→ Un essai pour continuer à réfléchir : Trois utopies contemporaines, Francis Wolff, Fayard, 

2017. 
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DESCRIPTIFS DES COURS DE LICENCE 3 

 

 

SEMESTRE 5 

 

 ECUE Philosophie antique ou médiévale HLEOHA5 (Φ-Ψ-D) 

 Madame E. GRASSO 

 L’art chez Platon et Aristote 

Le cours portera sur les analyses platoniciennes et aristotéliciennes de l’art. Comment la 

détermination platonicienne de la nature et de la valeur de l’art (peinture, sculpture, musique, 

poésie, danse, drama) s’articule-t-elle à l’ontologie hiérarchisée présentée notamment dans le 

Banquet, le Phèdre ou la République ? Nous étudierons la façon dont la différence 

structurante entre sensible et intelligible, tout en entraînant la condamnation d’une certaine 

forme d’art, implique tout autant une certaine valorisation des objets mimétiques. En 

contrepoint,  il sera possible d’examiner la lecture aristotélicienne de l’art et les relations entre 

son esthétique et sa psychologie. Nous étudierons ici les liens et les relations d’opposition ou 

de complémentarité entre les principes fondamentaux de l’esthétique et de la psychologie 

aristotéliciennes (en particulier les analyses, par le Stagirite, de la représentation et de la 

catharsis), et les perspectives platoniciennes, auxquelles elles semblent au premier abord 

opposées.  

 

Bibliographie indicative 

Auteurs 

Le cours s’appuiera principalement sur : 

- Platon, Phèdre, Banquet, République (II, III, VI, X), Lois (II).  

- Aristote, Poétique. 

 

Etudes : 

 

I/ sur Platon : 

J. Annas, Introduction à la République de Platon, trad. par B. Han, Paris, P.U.F., 1994 (pour 

la trad. fr). 

L. Brisson, F. Fronterotta (éds.), Lire Platon, Paris, P.U.F., 2019 (3e édition mise à jour). 

C. Collobert, « L'effet poétique chez Homère et Platon : plaisir des sens et plaisir du sens », 

Revue de Philosophie Ancienne, Vol. 30, No. 1 (2012), pp. 87-109. 

M. Dixsaut, Le naturel philosophe. Essai sur les dialogues de Platon, Paris, Les Belles 

Lettres –Vrin, 1985. 

H. Joly, Le Renversement platonicien. Logos, Episteme, Polis (1974), Paris, Vrin, 19802. 

E. Jouet-Pastré, « Y a-t-il une écriture tragique platonicienne ailleurs que dans les Lois ? », 

Formes de l’Ecriture, Figures de la Pensée dans la Culture Gréco-Romaine, Université 

Charles-de-Gaulle - Lille, 2009, p. 287-297. 

A.G. Wersinger, Platon et la dysharmonie. Recherches sur la forme musicale, Paris, Vrin, 

2001.  

 

II/ sur Aristote : 

F. Dupont, Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Paris, Aubier, 2007. 

S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems, Princeton 

Universiy Press, 2002. 

https://www.academia.edu/36255860/_Y_a-t-il_une_%C3%A9criture_tragique_platonicienne_ailleurs_que_dans_les_Lois_Formes_de_l_Ecriture_Figures_de_la_Pens%C3%A9e_dans_la_Culture_Gr%C3%A9co-Romaine_Universit%C3%A9_Charles-de-Gaulle_-_Lille_2009_p._287-297
https://www.academia.edu/36255860/_Y_a-t-il_une_%C3%A9criture_tragique_platonicienne_ailleurs_que_dans_les_Lois_Formes_de_l_Ecriture_Figures_de_la_Pens%C3%A9e_dans_la_Culture_Gr%C3%A9co-Romaine_Universit%C3%A9_Charles-de-Gaulle_-_Lille_2009_p._287-297
https://www.academia.edu/36255860/_Y_a-t-il_une_%C3%A9criture_tragique_platonicienne_ailleurs_que_dans_les_Lois_Formes_de_l_Ecriture_Figures_de_la_Pens%C3%A9e_dans_la_Culture_Gr%C3%A9co-Romaine_Universit%C3%A9_Charles-de-Gaulle_-_Lille_2009_p._287-297
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O. Höffe, « Einführung in Aristoteles’ Poetik », dans Aristoteles. Poetik, (ed. O. Höffe), 

Berlin, Akademie Verlag, 2009, p. 1-28. 

M. Husain, An Approach to Aristotle’s Poetics. Ontology and the Art of Tragedy, New York 

Press, 2002. 

E. Katayama, Aristotle on Artifacts. A Metaphysical Puzzle, New York, University of New 

York Press, 1999. 

P.-M. Morel, Aristote. Une philosophie de l’activité, Paris, GF, 2003, p. 257.  

P. Pellegrin, M. Crubellier, Aristote, le philosophe et les savoirs, éd. Du Seuil, 2002. 

P. Somville, Essai sur la Poétique d'Aristote et sur quelques aspects de sa postérité, Vrin, 

« Bibliothèque d'histoire de la philosophie », 1975. 

M.-A. Zagdoun, L’esthétique d’Aristote, CNRS-éditions, 2011. 

 

III/ Autres études : 

Baumgarten, Meditationes Philosophicae de Nonnullis ad Poema Pertinentibus (Méditations 

philosophiques sur quelques aspects de l’essence du poème), 1735 ; Aesthetica (Esthétique), 

1750. 

M. Massin, « Le Charme de Socrate. Ficin interprète de Platon », Revue Philosophie antique, 

n°3 décembre 2003, P. U. Septentrion, p. 145-163. 

¶ « Image et ravissement », Les Cahiers du Collège iconique XVII (Communications et 

débats 2003- 2004), I.N.A. Institut National de l’Audiovisuel, 2005, p. 143-193 [en 

ligne http://www.institut-national-audiovisuel.fr/sites/ina/medias/upload/actes-et- 

paroles/colleges/2004/marianne-massin.pdfA. ]  

A. Vasiliu, Images de soi dans l’Antiquité tardive, Vrin (Paris), coll. « Histoire de la 

philosophie », 2012. 

 Du visible à l’intelligible. Lumière et ténèbres de l’Antiquiteé à la Renaissance, Actes des 

deux colloques organisés au CESR-Tours, en collab. avec Chr. Trottmann, éd. H. Champion 

(coll. « Savoir de Mantice »), Paris, 2004.   

Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, dir. J. Morizot & R. Pouivet. Ed. Armand 

Colin, 2007, 2e édition revue et augmentée, 2012.  

 

 

 ECUE Philosophie moderne ou contemporaine HLEOHM5 (Φ - Ψ opt) 

 Monsieur M. BIZIOU 

 Adam Smith, de l’esthétique à l’économie 

 Ce cours prend pour référence l’ouvrage du philosophe britannique Adam 

Smith, Théorie des sentiments moraux / Theory of Moral Sentiments (1759). Cet ouvrage est 

étudié dans sa version originale, en langue anglaise. Le cours comporte, outre des moments 

d’explication en français de la pensée de l’auteur, des moments de traduction du texte anglais 

en français. L’objectif de ce cours est donc de lire, comprendre et traduire un texte 

philosophique de langue anglaise. Il est tenu compte des différences de niveau dans la 

compétence linguistique des participants. Les photocopies des passages en anglais à traduire 

seront distribuées au début du cours. 

 Bibliographie : 

Smith A., Theory of Moral Sentiments (1976, Oxford/Indianapolis, Clarendon Press/ Liberty 

Press). Part IV 

Smith A., Théorie des sentiments moraux, trad. M. Biziou, C. Gautier et J.-F. Pradeau (1999, 

Paris, P.U.F., éd. révisée en 2003). Partie IV 

Biziou M., Adam Smith et l’origine du libéralisme (2003, Paris, P.U.F.). Partie II 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Seuil
http://www.institut-national-audiovisuel.fr/sites/ina/medias/upload/actes-et-%20paroles/colleges/2004/marianne-massin.pdfA
http://www.institut-national-audiovisuel.fr/sites/ina/medias/upload/actes-et-%20paroles/colleges/2004/marianne-massin.pdfA
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 ECUE Logique HLEOLO5 (Φ-Ψ-D) 

 Monsieur J.-L. GAUTERO 

 Logique 

 La formalisation des énoncés étudiée en deuxième année peut permettre de 

faire ou d’étudier des raisonnements (c’est d’ailleurs l’une des grandes raisons pour 

lesquelles, historiquement, cette formalisation a été introduite), ainsi que de reconnaître le 

même contenu dans des affirmations en apparence différentes. C’est ce que l’on verra cette 

année, en logique propositionnelle, puis en logique aristotélicienne, et enfin en logique des 

prédicats. 

 Notation  

 Le calendrier rend difficile de donner à faire plusieurs longs devoirs pendant le 

semestre. Les étudiant.e.s auront donc au moins une semaine sur deux à rendre des exercices 

proposés la semaine précédente. À partir des meilleures des notes ainsi obtenues (qui ne 

porteront pas nécessairement sur l’ensemble de l’exercice), ielles auront une note de contrôle 

continu sur 20. Si le cours avance assez vite, un devoir sur table de deux heures pourra être 

donné trois semaines environ avant la fin du semestre : il servira d’entraînement à composer 

en temps limité, et pourra également corriger la note de contrôle continu. 

 

 

 ECUE Philosophie générale 9 HLEOGE51 (Φ-Ψ-D) 

 Madame F. ALBRECHT 

 Liberté et volonté chez Kant et Fichte 
 L’éthique kantienne pose le principe d’une autonomie de la raison dans la 

sphère pratique telle que la volonté, en sa détermination a priori, s’affranchit des conditions 

limitatives de l’expérience sans déroger aux conditions formulées par la première Critique. 

Cette liberté morale fera l’objet, après Kant, d’une réinterprétation qui en pointera 

l’irréductible abstraction. Nous étudierons en particulier comment le « réal-idéalisme » de 

Fichte ouvre sur une conciliation de l’esprit et de la nature, de l’idéal et du réel, ambitionnant 

d’accomplir le geste philosophique que Kant laissa suspendu. 

 On s’appuiera principalement sur les deux ouvrages suivants, qu’il est 

impératif de se procurer et de commencer à lire. Une bibliographie plus complète sera fournie 

lors du premier cours. 

 Kant, Critique de la raison pratique. Trad. J.-P. Fussler, Garnier Flammarion. 

Une lecture de passages de la Critique de la raison pure sera requise, en particulier du 

« Canon de la raison pure » et de la solution de la IIIe antinomie dans la « Dialectique de la 

raison pure ». 

 Il sera souvent fait mention des Fondements de la métaphysique des mœurs, 

dont la lecture est fortement conseillée. 

 Fichte, La Destination de l’homme. Trad. J.C. Goddard, Garnier Flammarion. 

On se référera également sur les deux introductions à la Doctrine de la science de 1794 

(Vrin). 

 

 

 ECUE Méthodes philosophiques HLEOMP5 (Φ-Ψ-D) 

 Madame N. GOLDSTEIN 

 La notion d’individu 

 Nous nous proposons d'explorer la notion d'individu dans les différents champs 

philosophiques qu'elle traverse, depuis son élucidation métaphysique jusqu'aux domaines 

éthique et politique, voire esthétique. La bibliographie qui suit esquisse cette démarche et les 

lectures prioritaires sont indiquées par un ou deux *. Il s'agira précisément de voir comment 
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s'articulent des questions métaphysiques et des questions de philosophie politique, éthique et 

esthétique. Seront proposés divers types d'exercices afin de pratiquer à la fois le commentaire 

de texte et la dissertation ou la leçon orale.  

 

• Individu et espèce, Individu et substance. 

**Aristote, La Métaphysique, livre Z, Vrin, tome 1, édition 2000 (poche). 

(S'aider du chapitre "la substance" dans Annick Jaulin, Aristote, La métaphysique, PUF, 1999, 

"philosophies") 

 

**Locke, Essai sur l'entendement humain, Le Livre de poche, 2009, livre II 

 

**Leibniz, Nouveaux Essais sur l'entendement humain, livre II, G. F., 1993 

 

*Bergson, L'évolution créatrice, PUF, "Quadrige", 2007 

 

***Simondon, L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, J. Millon, 

2005. [ouvrage essentiel et lecture qui recoupe  tous les aspects de la notion d'individu]. 

 

J. J. Kupiec, L'ontophylogenese: évolution des espèces et développement de l'individu, Quae 

éditons, 2012. 

 

Deleuze, Différence et répétition, PUF, 2011 

 

• L'individu (et l'individualisme) moral et politique 

 

*J. S. Mill, De la liberté, 1859, Folio, "Essais", 1990 

 

*Hobbes, Le citoyen, De cive, 1642, G. F. , 1982 

Léviathan, 1651, Sirey, 1971, ou Folio, 2000 

De corpore, IV, 25 (Paragr. 1 à 9): Sensation et expérience, par A. Milanese, Ellipses, 2004 

 

*Locke, Traité du gouvernement civil, G. F., 1999 

 

C. B. Macpherson, La théorie politique de l'individualisme possessif (de Hobbes à Locke), 

Folio,"Essais", 2009 

Y. C. Zarka, Hobbes et la pensée politique moderne, PUF, 1995. (Première partie: Individu et 

État) 

 

*Russell, B, L'autorité et l'individu, PU de Laval, "Zetesis", 2005 

 

*N. Elias, La société des individus, Pocket, "Agora", 1998. 

 

Collectif, L'individu dans la société aujourd'hui, Université de tous les savoirs, Odile Jacob, 

2002. 

 

*Durkheim, L'individualisme et les intellectuels, texte disponible sur le site "les classiques des 

sciences sociales", sur Internet. 

 

R. Ogien, L'éthique aujourd'hui, Folio, "Essais", 2007 
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*V. Descombes, "Les individus collectifs" , article  disponible sur demande en PDF.  (Me 

contacter  par mail pour le recevoir). 

Emerson, Société et solitude, Rivages, poche, 2010 C)  

 

- Individuation, identité, personne 

Consulter et se procurer le corpus G.F. L'identité. 

 

*Locke, Essai sur l'entendement humain, Le Livre de poche, 2009, livre III 

 

*Leibniz, Nouveaux Essais sur l'entendement humain, livre III, G. F., 1993 

Discours de métaphysique, Folio, 2004, articles 8 à 14. 

 

Kierkegaard, Étapes sur le chemin de la vie, Gallimard, "Tel", 1979 

                                 La crise et une crise dans la vie d'une actrice, Rivages, 2012 

 

**Bergson, L'énergie spirituelle, PUF, 2009 

 

*S. Ferret, Le philosophe et son scalpel, éditions de Minuit, 1993 

                 Le bateau de Thésée, éditions de Minuit, 1993, (notamment chapitres I et II). 

 

*Bernard Lahire, La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, 

éditions La découverte, 2006. 

 

Foucault, L'herméneutique du sujet, cours au. Collège de France, Gallimard/ Seuil, 2001. 

 

*Samuel Kripke, La logique des noms propres, éditions de Minuit, 1980 Pascale Dubus, 

Qu'est-ce qu'un portrait? , éditions. L'insolite, 2006 

Todorov, Éloge de l'individu, Seuil, Points, 2004 ( pour le texte mais sans les illustrations) ou 

Adam Biro, 2000 (édition d'arts) 

 

 

 

SEMESTRE 6 

 

 ECUE Philosophie antique ou médiévale HLEOHA6 (Φ - Ψ opt) 

 Madame E. GRASSO 

 Le platonisme et son renversement dans les Dialogues 

Le cours s’attachera aux textes des Dialogues dans lesquels Platon produit lui-même des 

formes de renversement du « platonisme », ce dernier terme renvoyant aux contenus 

théoriques communément considérés comme constitutifs de la doctrine « scolaire » de Platon. 

On s’attachera dans ce cadre, en particulier, aux questions suivantes : 1/ Comment ordonner la 

notion de réalité et d’être, ousia, ou to on, à l’opposition du sensible et de l’intelligible ? La 

hiérarchie ontologique qui se lit dans les textes platoniciens peut-elle être réduite à une 

division du réel en deux ordres distincts ? 2/ Que peut signifier dans les Dialogues, dans cette 

perspective, « sauver le sensible » ? 3/ Quelles sont les conditions physiques et métaphysiques 

de la dialectique définie par Platon, et de l’exercice philosophique du logos ? 4/ Comment la 

sophistique est-elle mobilisée et présentée par Platon lorsqu’il s’agit de représenter comme 

« l’autre » du platonisme ? On étudiera en particulier dans ce cadre la République, le Timée, le 

Théétète et le Sophiste. 
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Bibliographie  

 

A/ Textes  

Outre l’étude des ouvrages critiques mentionnés ci-dessous, il est nécessaire de se préparer au 

cours, et de l’accompagner, par la lecture attentive des livres V, VI, VII et X de la 

République, ainsi que du Timée, du Théétète et du Sophiste . 

On pourra utiliser l’édition bilingue des Belles Lettres (Collection des Universités de France, 

dite « Collection Budé »), ainsi que les plus récentes traductions des dialogues disponibles 

dans la collection GF-Flammarion.  

 

B/ Etudes 

1/ Lectures d’introduction : 

Pour une « remise à niveau », les étudiants désireux de vérifier et de consolider leur 

connaissance des Dialogues pourront s’appuyer sur : 

- le chapitre « Platon » in M. Canto-Sperber (dir.), Philosophie grecque, Paris, PUF, 1997, 

coll. « Premier cycle ». 

- L. Robin, Platon, Paris, Presses Universitaires de France, 1994 (19351). 

- J. Annas, An Introduction to Plato’s Republic, New York/Oxford, Oxford University Press, 

1981, trad. française par B. Han, Introduction à la République de Platon, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1994. 

 

2/ Autres études : 

- L. BRISSON, F. FRONTEROTTA (dir.), Lire Platon, Paris, Collection Quadrige, Presses 

Universitaires de France, 2014. 

- B. Cassin, « Les Muses et la philosophie. Éléments pour une histoire du pseudos », in 

P. Aubenque, M. Narcy (éd.), Etudes sur le Sophiste de Platon, Naples, Bibliopolis, 1991, 

p. 291-316. 

- F. Cossutta et M. Narcy (coord.), La forme dialogue chez Platon. Evolutions et réceptions, 

Grenoble, Editions Jérôme Millon, 2001. 

- M. DIXSAUT, Platon et la question de la pensée. Etudes platoniciennes. I., Paris, Vrin, 

2000. 

- D. EL MURR, Savoir et gouverner, Essai sur la science politique platonicienne, Paris, 

Librairie philosophique J. Vrin, 2014  

- V. Goldschmidt, « La Ligne de la République et la classification des sciences », Revue 

Internationale de Philosophie, t. IX, 31, 1955, p. 237-255 ; repr. dans Questions 

platoniciennes, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1970, p. 203-219. 

- H. Joly, Le Renversement platonicien. Logos, Episteme, Polis (1974), Paris, Vrin, 19802.  

- Y. Lafrance, La théorie platonicienne de la Doxa, Montréal/Paris, Bellarmin/Les Belles 

Lettres, 1981. 

- J.-F. Mattéi, « La subversion sophistique chez Platon », Noesis, 2, printemps 1998 

(Pourquoi a-t-on tué les sophistes ?), p. 77-87. 

- J. Moreau, - La Construction de l’Idéalisme platonicien, Paris, Boivin, 1939. 

                          - « Platon et le phénoménisme », Revue internationale de philosophie, 9, 

1955, p. 256-275. 

- M. Narcy, Le philosophe et son double. Un commentaire de l’Euthydème de Platon, Paris, 

Librairie philosophique J. Vrin, 1984. 

- M. Narcy (éd.), Platon. L’amour du savoir, Paris, Presses Universitaires de France, 2001. 

- M. SEKIMURA, Platon et la question des images, éd. Ousia, 2010. 

- F. TEISSERENC, Langage et image dans l’œuvre de Platon, Paris, Vrin, 2010. 

 

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PUF
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PUF
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Revues : 

-Numéro « Platon et l’art d’écrire », Revue de Métaphysique et de Morale, 2013/4, n°80. 

-Numéro « Lire et interpréter Platon », Philosophie antique, Presses universitaires du 

Septentrion, n°6, novembre 2006.  

 

 

 ECUE Philosophie moderne ou contemporaine HLEOHM6 (Φ-Ψ-D) 

 Monsieur G. JEAN 

 Ontologie et cosmologie dans la philosophie contemporaine 
 L’une des grandes révolutions philosophiques contemporaines, initiée par Kant 

mais résolument assumée par la phénoménologie post-husserlienne, a consisté à n’accepter de 

considérer les rapports que nous entretenons avec « ce qui est » que sous la condition d’un 

horizon de sens préalablement déployé qui en reçoit le nom équivoque de « monde », et d’en 

faire le critère de différenciation de différents modes d’être : l’être-objet, l’être-chose, l’être-

outil, l’être-signe, l’être-symbole, l’être-œuvre ou encore l’être-événement. L’objectif de ce 

cours est d’explorer le sens et les enjeux de cette subordination, dans la philosophie 

contemporaine, de l’ontologie à la cosmologie, et d’interroger la portée de sa systématicité. 

 Bibliographie 

* Alter. Revue de phénoménologie, n°6/1998, Monde(s). 

* Berger P. et Luckmann T., La construction sociale de la réalité, trad. fr. P. Taminiaux, 

Paris, Armand Colin, 2002. 

* Danto A., « Le monde de l’art », dans Danielle Lories (éd.), Philosophie analytique et 

Esthétique, Paris, Klincksieck, 1988. 

* Goodman N., Manières de faire des mondes, Paris, Gallimard, Folio-Essai, 2006. 

* Heidegger M., :  

- Ontologie. Herméneutique de la factivité, trad. A. Boutot, Paris, Gallimard, 2012. 

- Être et temps, trad. E. Martineau, Authentica (hors commerce), 1985. 

– « L’origine de l’œuvre d’art », trad. W. Brokmeier dans Chemins qui ne mènent nulle part, 

Paris, Gallimard, 1962 ;  

– « L’époque des “conceptions du monde” » (E), trad. W. Brokmeier dans Chemins qui ne 

mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962 ; 

- Les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde-finitude-solitude, trad. fr. D. Panis, 

Paris, Gallimard, 1992. 

* Kant I. Critique de la raison pure. 

* Lévinas E., « Heidegger Gagarine et nous », dans Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, 

Paris, Folio, 1963. 

* Merleau-Ponty M., 

- Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, « Tel », 1976. 

- Signes, Paris, Gallimard, 1960. 

* Romano C., L’événement et le monde, Paris, PUF, « Epiméthée », 1998.  

* Schütz A., Le chercheur et le quotidien. Phénoménologie des sciences sociales, trad. fr. A. 

Noschis-Gilliéron, Paris, Méridiens Klincksieck, 1994. 

* Tellenbach H., Gout et atmosphère, Paris, PUF, 1983. 

* Von Uexküll J., Mondes animaux et monde humain suivi de La théorie de la signification, 

Denoël, 1965. 

 

 

 

 

 



35 

 

 ECUE Philosophie générale 10 HLEOGE61 (Φ-Ψ-D) 

 Monsieur J.-L. GAUTERO 

 De Marx à l’écologie politique 
 Contrairement à ce que le titre pourrait laisser supposer, on commencera 

vraisemblablement en présentant succinctement une théorie écologique radicale, l’écologie 

profonde d’Arne Naess. Il sera plus facile ensuite, en étudiant l’ontologie de Marx, laquelle ne 

peut être complètement séparée de sa philosophie politique, de mettre en évidence les liens 

que la pensée de Marx entretient avec l’écologie — au point qu’il serait trop long de présenter 

tous les théoriciens influencés par Marx qui ont accompagné le développement de l’écologie 

politique (John Bellamy Foster, André Gorz, Félix Guattari, Michael Löwy… J’en oublie 

certainement). On s’intéressera plutôt à des auteurs un peu plus anciens, qui tout en se référant 

à Marx, ont exposé de manière plus ou moins explicite des positions qui peuvent se rattacher à 

un mouvement écologique à peine naissant : Ernst Bloch et Herbert Marcuse. 

 Indications bibliographiques 

 Le texte fondateur de Naess (« Le mouvement d’écologie superficielle et le 

mouvement d’écologie profonde de longue portée. Une présentation ») est traduit dans le 

recueil Éthique de l’environnement (Vrin, textes réunis pas H.-S. Afeissa, 2007). On peut 

approfondir la pensée de Naess en lisant, par exemple Écologie, communauté et style de vie, 

éditions MF, 2008. 

 La plupart des textes de Marx sont consultables en traduction française à partir 

de l’adresse https://www.marxists.org/francais/marx/works.htm. On s’intéressera 

principalement à L’Idéologie allemande et aux Manuscrits de 1844, mais d’autres textes sont 

aussi pertinents, y compris certains passages du Capital. 

 De Bloch, on peut lire Le Principe Espérance, particulièrement le tome II, mais 

le livre est gros et coûteux, et les passages pertinent seront distribués en cours. 

 De Marcuse, enfin, on se réfèrera essentiellement à « Nature et révolution », 

dans Contre-révolution et révolte, Seuil, 1973, sans ignorer cependant son ouvrage le plus 

célèbre L’homme unidimensionnel. 

 

 

 ECUE Philosophie générale 11 HLEOGE62 (Φ-Ψ-D) 

 Monsieur S. POINAT 

 Connaissance scientifique et incertitude au XVIIe siècle 
 Un des héritages du cartésianisme concerne la science et l’affirmation selon 

laquelle la connaissance scientifique doit être certaine, sous peine de n’être pas de la 

connaissance. Cet aspect du cartésianisme, affirmé dans les Règles pour la Direction de 

l’Esprit et dans le Discours de la Méthode, a puissamment contribué à forger une 

représentation du processus de production de connaissance scientifique dans laquelle le doute 

n’interviendrait qu’au début, lorsque l’on cherche de nouvelles explications, et qui devrait se 

conclure par des affirmations parfaitement solides, des vérités établies une fois pour toutes. 

Cette représentation aurait été celle de Descartes, mais aussi de Bacon, et finalement de 

Newton qui affirmait ne pas faire d’hypothèse. L’objectif de cours est de mettre à l’épreuve 

cette représentation de la science en la confrontant à la façon dont les auteurs du XVIIe siècle, 

scientifiques ou philosophes, ont décrit le rapport entre connaissance scientifique et 

incertitude. 

 Indications bibliographiques : 

- Bacon, Novum Organum, Paris, PUF, coll. Epiméthée, 2010. 

- Descartes, Discours de la Méthode, Paris, Flammarion, coll. GF Flammarion, 

2000. 

- Descartes, Les Principes de la philosophie, Paris, Classiques Garnier, 2018. 

https://www.marxists.org/francais/marx/works.htm
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- Descartes, Règles pour la direction de l’esprit, Paris, Vrin, 1996. 

 Galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, Paris, Seuil, coll. 

Points Sciences,  2000. 

 

 

 ECUE Philosophie générale et méthodologie HLEOGM6 (Φ-Ψ-D) 

 Monsieur L. CHALARD 
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V – MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

 
 
 

1. REGLE GENERALE 

 

Pour toutes les UE disciplinaires de philosophie en L1, L2 et L3 

Session 1 
Session 2 dite de 

rattrapage 

Étudiants inscrits sous le régime du  

contrôle continu (CC) 

Étudiants inscrits sous le 

régime du  

contrôle terminal (CT) 

Examen écrit de 4 

heures /20 organisé en 

fin de semestre par la 

scolarité 

 

Moyenne des travaux demandés par 

l’enseignant dans le cadre du contrôle 

continu /20, coef. 1 

+ 

Examen écrit de 4 heures /20 organisé en 

fin de semestre par la scolarité, coef. 1 

 

 

Examen écrit de 4 

heures /20 organisé en 

fin de semestre par la 

scolarité 

 

 
 

 

2. CAS PARTICULIERS 

 

Pour les UE Découverte de philosophie en L1, et les UE Approfondissement de 

philosophie en L2. Session 1 et session 2 : Examen écrit de 2 heures /20 organisé par la 

scolarité (pas de contrôle continu). 
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VI – RELATIONS INTERNATIONALES  

ET ACCORDS ERASMUS  

DU DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE 

 

 

 
Étudiants de l’Université désirant partir en séjour d’études à l’étranger 
 

Si vous êtes intéressé par une expérience internationale, l’Université Côte d’Azur vous offre 

la possibilité d'effectuer dès la 2ème année de Licence une mobilité internationale d'un 

semestre ou d'une année universitaire au cours de votre cursus. 

 

Si vous êtes intéressé-e par une telle expérience, veuillez contacter dès que possible la 

responsable des Relations Internationales, Mme Grasso <Elsa.GRASSO@univ-cotedazur.fr> 

 

Les dossiers de candidature sont à constituer dans le courant des mois d’octobre et de 

novembre 2020.  

 

 

Chaque année, l’Université Côte d’Azur, en collaboration avec l’association ESN 

Nice, organise en octobre la « Semaine de la mobilité internationale » vous 

permettant d’obtenir des informations sur les coopérations existantes et de partager 

l’expérience de vos camarades de retour de mobilité. La date de cet évènement vous 

sera communiquée ultérieurement. 

 

 

 

Le Bureau des  Relations Internationales du Campus Carlone organisera en cours 

d’année une réunion d'information pour les étudiants désirant effectuer un séjour 

d’études à l’étranger durant leur Licence ou leur Master. La date de cette réunion 

vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 

 

Liste des accords du Département de philosophie 
 

Le Département de philosophie a des accords d’échange Erasmus avec 27 universités 

européennes :  

 

Pays Universités 

Allemagne Francfort, Goethe Universität 

  Tübingen, Eberhard Universität 

Autriche Vienne, Wien Universität 

Belgique Liège, Université de Liège 

  Louvain, Université Catholique de Louvain (UCL) 
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Danemark Copenhague, University of Copenhague 

Espagne Barcelone, University of Barcelona 

  Bilbao, University of  Pais Vasco 

  Valence, Universitat de Valencia 

Irlande Dublin, University College Dublin 

Italie Bologne, Alma Mater Studiorum, Universita di Bologna 

 Florence, Universita degli Studi di Firenze 

  Macerata, Universita degli Studi di Macerata 

 Milan, Universita degli Studi di Milan 

  Naples, Universita degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

 Perugia, Universita degli Studi di Perugia 

 Pise, Scuela Normale Superiore di Pisa 

 Pise, Universita di Pisa 

  Rome, Universita di Roma « La Sapienza » 

 Turin, Universita degli Studi di Torino 

Pologne Cracovie, Uniwersytet Jagiellonski 

  Varsovie, Institute of Philosophy, University of Warsaw 

Portugal Braga, Universidade do Minho 

République Tchèque Olomouc, Univerzita Palackého 

  Ostrava, Ostravka Univerzita 

  Prague, Charles University 

Royaume Uni Colchester, University of Essex 

 

Chaque année, en fonction des demandes étudiantes, des accords Erasmus supplémentaires 

sont négociés.  

 

Vous pouvez également partir dans le cadre des Programmes d’échanges bilatéraux de 

l’Université Côte d’Azur : http://portail.unice.fr/lettres/international/partir-etudier-a-letranger 

 
   

Contacts 
 

Responsable des Relations Internationales et des Accords Erasmus du Département de 

philosophie 

Mme Grasso <Elsa.GRASSO@univ-cotedazur.fr>  

 

 

Bureau des Relations Internationales 

Campus Carlone 

Bureau 126B 

http://portail.unice.fr/lettres/international 

 

 

Association Erasmus Student Network Nice (ESN-Nice) 

Erasmus Student Network est un réseau d’associations étudiantes qui accueillent les étudiants 

internationaux et leur proposent des activités dans leur ville respective. Elles s’occupent 

également des étudiants souhaitant partir en programme d’échange à l’étranger. 

http://nice.ixesn.fr/  

http://portail.unice.fr/lettres/international/partir-etudier-a-letranger
http://portail.unice.fr/lettres/international
http://nice.ixesn.fr/
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Facebook : ESN NICE / esnnice@ixesn.fr 

18 Rue Dalpozzo, 06000 NICE  

 

mailto:esnnice@ixesn.fr
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VII – LES CORDEES PHILOSOPHIQUES 

 

 
Les Cordées philosophiques consistent en du tutorat d’éveil à la philosophie réalisé par les 

étudiant-e-s du Département de philosophie de l’Université Côte d’Azur auprès de 

collégien-ne-s de l’Académie de Nice, sous la forme d’ateliers-débats philosophiques. Les 

Cordées philosophiques sont labellisées Cordées de la réussite par le Ministère de l'Éducation 

nationale et par le Ministère de la cohésion des territoires.  

 
 

Quel-le-s sont les collègien-ne-s concerné-e-s ?  

 

Les actions menées jusqu’ici ont consisté en des ateliers-débats de philosophie, à destination 

de l’ensemble des collégien-ne-s de 6ème du collège Rostand de Nice (98 Boulevard de la 

Madeleine, 06200 Nice). Chaque élève de 6ème du collège Rostand a ainsi participé, durant 

l’année 2017-2018, à un atelier philosophique par mois, ce qui correspond pour le 

Département de philosophie à l’organisation de 10 ateliers mensuels.  

 

Nous souhaiterions proposer des ateliers mensuels à tous les élèves de 6ème et de 5ème du 

collège Rostand. Il s’agit donc de passer de l’organisation de 10 ateliers mensuels à celle de 

20 ateliers mensuels. 

 

Des ateliers philosophiques seront également organisés auprès de certains élèves de 4ème du 

collège Jules Romains de Nice (206 boulevard du Mercantour, 06200 Nice), dans le cadre du 

projet Medites : http://medites.fr/parcours-pedagogiques/eveil-a-la-philosophie. Nous sommes 

également en train de programmer, avec la Mission Locale de Nice, l’organisation d’ateliers 

philosophiques auprès de jeunes en contrat Garantie Jeunes.  

 

Quel-le-s sont les étudiant-e-s concerné-e-s ?  

 

Tout-e étudiant-e du Département de philosophie, de la Licence 1 au Doctorat, peut participer 

aux Cordées philosophiques.  

 

Chaque atelier philosophique est encadré par un tuteur ou une tutrice inscrit-e en Master 2 ou 

en Doctorat de Philosophie et accompagné-e de deux étudiant-e-s en philosophie du niveau 

Licence 1 au niveau Master 1. 

 

Les Cordées philosophiques permettent ainsi aux étudiant-e-s du Département de philosophie 

de se trouver, tôt dans leur formation, dans une situation pédagogique.   

 

 

L’engagement des étudiant-e-s du Département de philosophie dans les Cordées 

philosophiques sera pris en compte au moyen du bonus « engagement » pouvant 

représenter jusqu’à 0,25 point sur la moyenne semestrielle ou annuelle. Le 

fonctionnement de ce bonus « engagement » sera précisé lors de la réunion 

d’information Cordées philosophiques.  

 

http://medites.fr/parcours-pedagogiques/eveil-a-la-philosophie
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Comment fonctionnent les ateliers philosophiques ?  

 

Les ateliers philosophiques visent à éveiller les collégien-ne-s à la réflexion philosophique en 

leur apprenant, dans un espace de parole distinct de celui du cours, à développer leur esprit 

critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, à s’interroger sur eux-mêmes. 

Mais il s’agit également de leur apprendre à respecter et à écouter leurs camarades, à 

réinvestir les connaissances qu’ils ont acquises en cours au sein d’une réflexion personnelle.  

 

Les séances sont structurées autour de l’examen d’une question accessible (Série 1 : Qu’est-ce 

que la philosophie ? ; Série 2 : Puis-je être sûr que je ne rêve pas ? ; Série 3 : Peut-on perdre 

sa liberté ? ; Série 4 : Pourquoi travailler ?). Chaque atelier prend pour point de départ les 

expériences quotidiennes des élèves pour progressivement les amener à une réflexion plus 

abstraite. Chaque sujet fait l’objet d’une fiche argumentative détaillée rédigée par Bertrand 

Cochard et Mélanie Plouviez. Les étudiant-e-s du Département de philosophie sont formés en 

amont des séances, lors de 2 heures de séances de travail, par Bertrand Cochard et Mélanie 

Plouviez.  

 

 

Comment participer aux Cordées philosophiques ?  

 

 

RÉUNION DE PRÉSENTATION DES CORDÉES PHILOSOPHIQUES 

 

Si vous souhaitez participer aux Cordées philosophiques 

et bénéficier du bonus « engagement », 

 merci d’assister à la réunion de présentation de ce dispositif,  

qui aura lieu le  

 

 

 

 

Responsables des Cordées philosophiques 

 

- Mélanie PLOUVIEZ, Maîtresse de conférences en philosophie : melanie.plouviez@unice.fr 

 

- Bertrand COCHARD, ATER en philosophie : bertrand.cochard@unice.fr 

 

 

mailto:melanie.plouviez@unice.fr
mailto:bertrand.cochard@unice.fr


43 

 

 

 

ANNEXE – PLAN DU CAMPUS CARLONE 

 
 

 

 
 

 


