
 

DESCRIPTIFS DES ENSEIGNEMENTS DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION 
AUX CONCOURS : 

 

 

 

PREMIER SEMESTRE  
 

PL16GM24 : Philosophie générale   (mutualisé avec la préparation à l’agrégation de philosophie) 

Edouard Mehl, Anne Merker et Alix Bouffard se répartiront les 12 séances du semestre. 

 

La paix 

 Le séminaire portera sur le thème de la paix, qui figure au programme des écrits de l’agrégation. Il 

sera assuré par Alix Bouffard, Édouard Mehl et Anne Merker, et sera complété par une journée d’études 

organisée par Raphaël Authier et Alix Bouffard (voir l’Agenda du site de la Faculté de philosophie). 

 

Séances 1 à 2 : Alix Bouffard, Introduction générale. 

Les deux premières séances du semestre auront une double fonction : d’une part, proposer une introduction 

générale au thème de la paix sous la forme d’une présentation des grandes problématiques transversales 

liées à cette notion ; d’autre part, dispenser des conseils méthodologiques sur la façon dont il convient de 

s’orienter dans les lectures pour la préparation de la dissertation écrite sur thème de l’agrégation externe. 

 

Bibliographie 

LEQUAN Mai (éd.), La Paix, Paris : Garnier Flammarion, 2013. L’ouvrage contient une introduction 

problématisante, des extraits de différentes époques (de Héraclite et Platon à Derrida et Habermas), une 

bibliographie commentée et un lexique. 

CHAINTREUIL Ulysse et ROUQUAYROL Louis (éd.), La Paix, Neuilly : Atlande, 2025. Ouvrage constitué pour 

accompagner la préparation de cette épreuve d’agrégation – parution prévue en septembre-octobre.  

 

Séances 3 à 5 : Anne Merker, Problématiques de l’Antiquité grecque classique. 

Époque belliqueuse s’il en fut, la Grèce des -Ve et -IVe siècles déploie une pensée de la paix qui n’est jamais 

déliée de celle de la guerre. On envisagera les significations de la paix sur un plan politique, éthique et 

anthropologique (en contraste avec le discours sur les autres espèces animales et les dieux), en insistant sur 

les valeurs respectives et paradoxales de la guerre et de la paix aux yeux des philosophes antiques. 

 

Bibliographie 

THUCYDIDE, La Guerre du Péloponnèse, texte établi et trad. sous la dir. de J. de Romilly, Paris : Les Belles Lettres 

(CUF), [1953-1875] 2020-2021. 

ARISTOPHANE, La Paix, dans Comédies, t. II, texte établi par V. Coulon et trad. par H. Van Daele, Paris : Les Belles 

Lettres (CUF), [1923] 2022 (ou en version poche de la même édition). 

ISOCRATE, Sur la paix, dans Discours, t. III, texte établi et trad. par G. Mathieu, Paris : Les Belles Lettres (CUF), 

[1942] 2019. 

PLATON, République, Les Lois (spéc. livre I), Protagoras, Le Politique (à lire en GF Flammarion, dans les éditions 

par dialogues séparés contenant les notes et les présentations). 

ARISTOTE, Politique (spéc. II 9, VII, VIII), texte établi et trad. par J. Aubonnet, Paris : Les Belles Lettres (CUF), [1960] 

2022. (Autre version en GF sous le titre Les Politiques, trad. P. Pellegrin, 1993.) 

ARISTOTE, Histoire des animaux (spéc. IX 1, dans le t. III), texte établi et trad. par P. Louis, Paris : Les Belles 

Lettres (CUF), [1969] 2002. (Autre version en GF Flammarion, trad. P. Pellegrin, 2017). 



NIETZSCHE Friedrich, La Joute d’Homère (Homer’s Wettkampf), à lire dans Œuvres complètes, sous la dir. de P. 

Wotling, Paris : Flammarion, 2024, où le texte figure sous le titre La Compétition homérique,  p. 365-371. 

NIETZSCHE Friedrich, La Joute d’Homère et Hésiode, dans Écrits philologiques, t. V, Paris : Les Belles Lettres, 

2024. 

LOUIS Adrien, PARTENE Elena (coord.), La Paix, Paris : Vrin, coll. Didac-Philo, à paraître en octobre 2025. 

 

Séances 6 à 8 : Édouard Mehl, problématiques des époques médiévale et moderne. 

Seront examinées les problématiques suivantes : 

- La paix comme concept théologico-politique : (Augustin), Marsile de Padoue et Nicolas de Cues. 

- La paix comme neutralisation de la guerre : Machiavel et Hobbes. 

- La paix comme but et comme horizon de l’existence humaine : Leibniz et Kant.  

 

Bibliographie 

NICOLAS DE CUES, La Paix de la foi, suivi de Lettre à Jean de Ségovie, éd. Hervé Pasqua, Paris : Pierre Téqui éditeur, 

2008. 

MACHIAVEL Nicolas, Discours sur la première Décade de Tite-Live. Préface de Claude Lefort. Tr. Toussaint 

Guiraudet. Paris : Les Belles Lettres, 2022. 

ÉRASME DE ROTTERDAM, Les Adages. Sous la direction de Jean-Christophe Saladin. Paris : Les Belles Lettres, 2013, 

vol. 4, no 3001 [La guerre paraît douce à ceux qui n'en ont pas l'expérience], p. 1-32. 

HOBBES, Léviathan ou matière, forme et puissance de l'État chrétien et civil. Traduction, introduction et notes 

par Gérard Mairet. Paris : Gallimard, Folio Essais, 2000. 

SPINOZA Baruch, Traité théologico-politique, tr. J. Lagrée et P.-F. Moreau, Paris : Presses universitaires de 

France, 1999. 

LEIBNIZ, G.W et JABLONSKI D.E., Negotium irenicum. L’union des Églises protestantes selon G. W. Leibniz et D. E. 

Jablonski. Édition de Claire Rösler-Le Van. Paris : Classiques Garnier, 2013. 

KANT Immanuel, Projet de paix perpétuelle – Esquisse philosophique (1795), édition bilingue ; tr. de J. Gibelin, 

Paris : Vrin, 1999. 

 

Séances 9 à 12 : Alix Bouffard, problématiques contemporaines. 

Les dernières séances du semestre seront consacrées à l’étude de quatre grands thèmes abordés à partir de 

textes des XIXe et XXe siècles. 

- 1/ Actualisations et critiques du projet de paix perpétuelle : que deviennent l’idée d’une paix mondiale et le 

projet cosmopolitique formulés par Kant ? 

- 2/ Aspects institutionnels et juridiques de la construction d’une paix internationale : quels sont les grands 

dispositifs du droit international public qui visent la paix à partir de 1945 ? Sur quelle conception explicite ou 

implicite de la paix sont-ils fondés ? 

- 3/ La paix comme justification d’une guerre intérieure ou extérieure : pourquoi et comment les valorisations 

officielles de la paix coexistent-elles si aisément avec une politique ou une conduite guerrière (restauration 

de l’« ordre social », sauvegarde de la « paix civile », « pacification » coloniale, etc.) ? 

- 4/ La paix comme mode d’action (le pacifisme) : comment la visée de la paix affecte-t-elle la réflexion sur 

le rapport entre les fins et les moyens de l’action ? Quelles sont les différentes sortes de pacifisme et comment 

les évaluer, entre critères pratiques et éthiques ?  

 

Bibliographie 

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Principes de la philosophie du droit (1820), trad. J.-F. Kervégan, Paris : Puf, 

2013. Voir en particulier le §324. 

MARX Karl, Le Manifeste du parti communiste (1848), trad. G. Cornillet, Paris : Les Éditions sociales, 2023. 

WEBER Max, Le Savant et le politique (1919), trad. C. Colliot-Thélène, Paris : La Découverte, 2003. Voir le texte 

« La profession et la vocation de politique » (p. 111-206). 



SCHELER Max, L’Idée de paix et le pacifisme (1927/1931), trad. R. Tandonnet, Paris : Aubier Montaigne, 

1953. 

WEIL Simone, Écrits historiques et politiques (1933-1940), Paris : Gallimard, 1960. Voir, dans la deuxième partie, 

le point I « Guerre et paix » (p. 227-316). 

ARON Raymond, Paix et Guerre entre les nations, Paris : Calmann-Lévy, 2004 1962. 

BOUTHOUL Gaston, Avoir la paix, Paris : Grasset, 1967. 

FOUCAULT Michel, « Il faut défendre la société » (1976), Paris : EHESS-Gallimard-Seuil, 1997. 

GOYARD-FABRE Simone, La Construction de la paix ou le travail de Sisyphe, Paris : Vrin, 1994. 

HABERMAS Jürgen, La Paix perpétuelle. Le Bicentenaire d'une idée kantienne, trad. R. Rochlitz, Paris : 

Éd. du Cerf, 1996. 

COMBACAU Jean, SUR Serge, Droit international public, Paris : Lextenson, 2019 1993. Manuel de droit 

international public dont la lecture reste accessible sans formation spécifique en droit. Voir en particulier 

le ch. 11 consacré au « Droit de la paix et de la sécurité internationales » (p. 659-752). 

 

 

PL16GM42 : Histoire de la Philosophie  (mutualisé avec la préparation à l’agrégation de philosophie) 

Anne Merker 

 

Les atomistes antiques 

 Le séminaire s’appliquera à étudier la philosophie atomiste de l’Antiquité grecque et latine (principalement 

Démocrite, Épicure et Lucrèce, avec quelques aperçus sur des figures comme Leucippe, premier atomiste, 

Philodème de Gadara et Diogène d’Œnoenda, dernier représentant au IIe siècle de l’épicurisme antique), et 

mettra en valeur d’une part son économie de moyens pour expliquer l’univers jusque dans sa complexité, 

d’autre part sa voie éthique spécifique pour atteindre le bonheur, dans une pensée entièrement renouvelée 

des dieux et du divin. Les textes des atomistes antiques nous étant parvenus de manière très inégale, parfois 

sous forme de simples échos, on accordera particulièrement d’attention aux deux auteurs pour lesquels nous 

disposons aujourd’hui de textes continus et d’une longueur appréciable, sans pour autant négliger les théories 

de Démocrite, dont la totalité des œuvres comme telles s’est perdue. Il est conseillé de commencer par la 

lecture d’une étude de présentation générale (par ex. J. Salem, Les Atomistes de l’Antiquité, références ci-

dessous), puis de lire sans délai au moins les chapitres de Diogène Laërce indiqués ci-dessous et les textes 

d’Épicure ainsi que le poème de Lucrèce. 

 

 Textes sources 

Les Présocratiques, édition établie par Jean-Paul Dumont avec la collaboration de Daniel Delattre et de Jean-

Louis Poirier, Paris : Gallimard, La Pléiade, 1988 (« Les Abdéritains », p. 729-978). 

Les Philosophes hellénistiques, édités et traduits en anglais par A. A. Long et D. N. Sedley, traduits en français 

par Jacques Brunschwig et Pierre Pellegrin, Paris : GF Flammarion, 1987. 

Démocrite et l’atomisme ancien : Fragments et témoignages, textes traduits par Maurice Solovine, révision de 

la traduction, introduction et commentaire par P.-M. Morel, Paris : Pocket, 1993. 

Les Épicuriens, publiés sous la direction de Daniel Delattre et Jackie Pigeaud, Paris : Gallimard, La Pléiade, 2010. 

ARISTOTE, De la génération et de la corruption, texte établi et traduit par Marwan Rashed, Paris : Les Belles 

Lettres, Collection des Universités de France, 2005 (livre I, chapitres 1-2, 8). 

ARISTOTE, Parties des animaux, traduction de Jean-Marie Le Blond, introduction et mises à jour de Pierre 

Pellegrin, Paris : GF Flammarion, 1945 / 1995 (livre I, chapitre 1). 

ARISTOTE, Métaphysique, traduction par J. Tricot, Paris : J. Vrin (livre A). 

ARISTOTE, De l’âme, traduction inédite, présentation, notes et bibliographie par Richard Bodéüs, Paris : GF 

Flammarion, 1993 (livre I). 



CICERON, Des termes extrêmes des biens et des maux, texte établi et trad. par J. Martha, Paris : Les Belles Lettres 

(CUF), 2018-2021. Autre traduction : Fins des biens et des maux, trad. par José Kany-Turpin, Paris : GF 

Flammarion, 2016. 

DIOGENE LAËRCE, Vies et doctrines des philosophes illustres, traduction française sous la direction de Marie-Odile 

Goulet-Cazé, Paris : Librairie générale française, 1999 (IX 30-33 [Leucippe], IX 34-49 [Démocrite], X [Épicure]). 

ÉPICURE, Lettres et maximes, texte établi et traduit avec une introduction et des notes par Marcel Conche, Paris : 

Presses universitaires de France, 1987. 

ÉPICURE, Lettres, maximes, sentences, Paris : Le livre de poche, 1994. 

ÉPICURE, Lettres, maximes et autres textes, traduction et présentation par Pierre-Marie Morel, Paris : GF 

Flammarion, 2011. 

ÉPICURE, Lettre à Ménécée, présentation et notes par Pierre-Marie Morel, Paris : GF Flammarion, 2009. 

LUCRECE, De la nature (De rerum natura), traduction et présentation par José Kany-Turpin, Paris : GF Flammarion, 

édition revue, 1998. 

 

Études 

BOYANCE P., Lucrèce et l’épicurisme, Paris : Presses Universitaires de France, 1963. 

GIGANDET Alain, Fama deum. Lucrèce et les raisons du mythe, Paris : Vrin, 1998. 

GIOVACCHINI Julie, Épicure, Paris : Les Belles Lettres, coll. Figures du savoir, 2008. 

MOREL Pierre-Marie, Démocrite et la recherche des causes, Paris : Klincksieck, 1996. 

MOREL Pierre-Marie, Atomes et nécessité. Démocrite, Épicure, Lucrèce, Paris : PUF, 2000. 

MOREL Pierre-Marie, Le plaisir et la nécessité : philosophie naturelle et anthropologie chez Démocrite et Épicure, 

Paris : Vrin, 2021. 

SALEM Jean, Tel un dieu parmi les hommes. L’éthique d’Épicure, Paris : Vrin, 1989. 

SALEM Jean, La mort n’est rien pour nous. Lucrèce et l’éthique, Paris : Vrin, 1990. 

SALEM Jean, Démocrite. Grains de poussière dans un rayon de soleil, Paris : Vrin, 1996. 

WISMANN Heinz, Les avatars du vide. Démocrite et les fondements de l’atomisme, Paris : Hermann, 2010. 

 

 

SECOND SEMESTRE  
 

 

PL16HM42 : Histoire de la philosophie (mutualisé avec la préparation à l’agrégation de philosophie) 

Laurent Fedi 

 

Auguste Comte : Discours sur l’ensemble du positivisme (1848) 

« Le positivisme se compose essentiellement d’une philosophie et d’une politique, qui sont inséparables, 

comme constituant l’une la base et l’autre le but d’un même système universel, où l’intelligence et la 

sociabilité se trouvent intimement combinées ».  

À travers ces lignes, Auguste Comte (1798-1857) rappelle que la philosophie scientifique développée de 1830 

à 1842 (Cours de philosophie positive) n’est qu’une partie du programme qu’il s’est fixé dès 1822 (alors qu’il 

était encore le collaborateur de Saint-Simon) : réorganiser la société. Deux événements ont entre-temps 

infléchi le projet initial : la rencontre avec Clotilde de Vaux en 1845 (une passion qui lui a fait comprendre 

l’importance du sentiment, puis le deuil sublimé en culte) et la révolution de 1848 (qu’il interprète comme un 

moment historique majeur : la révolution a connu une phase négative, elle entre à présent dans sa phase 

positive). Le « positivisme » devient un mouvement politique, en plus d’être une école de pensée. Il prend 

aussi la forme d’un culte de l’Humanité, qui annonce une religion nouvelle (une religion séculière). L’ouvrage 

résume cette nouvelle doctrine. Comte y développe ses idées sur l’alliance des philosophes, des femmes et 

des prolétaires, mais aussi sur l’art, l’éducation, et la nécessaire division entre pouvoir spirituel et pouvoir 

temporel. Un projet complet, conçu sous le « point de vue sociologique ». 



Les études sur Comte et le positivisme se sont renouvelées ces dernières années, intégrant les problématiques 

contemporaines sur les philosophies sociales, le féminisme, les rapports entre science et littérature, politique 

et religion. L’étude de cet ouvrage nous donne par conséquent l’occasion de mobiliser l’état le plus récent de 

la recherche dans ce domaine, au croisement de plusieurs disciplines.  

 

Bibliographie  

Auguste COMTE, Discours sur l’ensemble du positivisme, édition Annie PETIT, Paris, Garnier-Flammarion, 1998. 

 

Littérature secondaire : 

Michel BOURDEAU, Mary PICKERING & Warren SCHMAUS (dir.), Love, Order and Progress. The Science, Philosophy and 

Politics of Auguste Comte, Univ. of Pittsburgh Press, 2018.  

Frédéric BRAHAMI, « De la nécessité du pouvoir spirituel chez les modernes », Archives de sciences sociales des 

religions, n° 190, Avril-juin 2020, p. 127-141 (en ligne). 

Laurent FEDI, Comte, Les Belles Lettres, coll. Figures du savoir, 2000, rééd. 2005.  

Laurent FEDI, « L’organicisme de Comte », in Michel BOURDEAU, Jean-François BRAUNSTEIN, Annie PETIT (dir.), 

Auguste Comte aujourd’hui, préface Michel HOUELLEBECQ, éd. Kimé, 2003, p. 111-132. 

Laurent FEDI, « Auguste Comte par lui-même. Le lien organique entre la vie et le système », Cahiers 

philosophiques de Strasbourg, n°53, 2023, p.  75-96 (en ligne).  

Henri GOUHIER, La vie d’Auguste Comte, Paris, Vrin, 1997.  

Juliette GRANGE, Auguste Comte, la politique et la science, Odile Jacob, 2000 (ch. 6 : rôle social de l’art et art 

social).  

Sarah KOFMAN, Aberrations. Le devenir-femme d’Auguste Comte, Aubier Flammarion, 1978. 

David LABREURE & Annie PETIT, Femmes et positivismes, Presses univ. de Strasbourg, 2020.  

David LABREURE & Annie PETIT, Socialismes, utopies et positivismes, Hermann, 2025. 

Jean-Michel LE LANNOU, « L’esthétique d’Auguste Comte », Revue philosophique, t. 175, 1985 (4), p. 489-500.  

Annie PETIT, « La femme et la famille selon Auguste Comte » (en ligne), Les Cahiers philosophiques, n°166/3e 

trimestre 2021, p. 45-62 (numéro consacré à Comte). 

Dominique REYNIE, « L’opinion publique organique. Auguste Comte et la vraie théorie de l’opinion publique », 

Archives de philosophie, vol. 70, 2007 (1), p. 95-114. 

 

On trouvera également des ressources utiles sur le site de la Maison d’Auguste Comte à Paris.  

 

PL16HM26 Philosophie des sciences humaines (mutualisé préparation aux concours) 

Edouard Mehl 

  

Antoine ARNAULD et Pierre NICOLE, La logique ou l'art de penser  

(dite "Logique de Port-Royal"). 

Le cours portera de manière générale sur le concept de la logique à l'époque moderne (la logique comme art 

ou comme science, comme doctrine générale de la vérité, comme architectonique de la connaissance...), et 

de manière spéciale sur l'ouvrage éponyme d'Arnauld et Nicole. Édition de référence pour le concours : 

Antoine Arnauld et Pierre Nicole, La logique l'art de penser, Paris, Gallimard, coll. TEL, 1992. On pourra 

également utiliser l'édition plus ancienne de Louis Marin, Flammarion, 1970 (avec une introduction de 

l'éditeur, p. 8-23).  

 

Bibliographie : 

Une bibliographie spécifique sera proposée ultérieurement. On pourra toutefois lire, par provision :  

La science et sa logique. Le statut épistémique de la logique de Descartes à Husserl. Textes réunis par Édouard 

Mehl. Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, n° 32, 2012/2. 

 



 

PL16KM33 : Allemand philosophique (mutualisé avec la préparation à l’agrégation de philosophie) 

Alban Stückel 

Jacobi  

Ce cours à destination principale des agrégatifs ayant choisi l’allemand pour l’oral de spécialité porte sur la 

philosophie de Friedrich Heinrich Jacobi. Nous traiterons en particulier du dialogue intitulé David Hume et la 

croyance, ou : Idéalisme et réalisme et de son appendice Sur l’idéalisme transcendantal qui figurent tous deux 

au programme de l’agrégation. 

Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) est un acteur de premier plan sur la scène de la philosophie allemande 

de la fin du XVIIIe siècle : c’est lui qui déclenche la « querelle du panthéisme » en 1783 et il passe pour l’un des 

commentateurs les plus perspicaces de l’idéalisme transcendantal naissant. Dans ce dialogue paru en 1787, 

Jacobi défend sa propre position philosophique, le réalisme, contre ceux qui lui reprochent d’abaisser la raison 

en professant sa foi en une croyance aveugle. Pour ce faire, Jacobi se situe par rapport aux philosophies de 

Hume et de Leibniz et dialogue de plain-pied avec ses contemporains Mendelssohn et Kant.  

L’objectif de ce cours sera de brosser la toile de fond historico-philosophique sur laquelle se déploient les 

arguments de Jacobi, mais aussi de se familiariser avec sa langue, ses concepts, son style argumentatif et le 

développement de sa propre pensée dont il estime que ce dialogue, assorti de la Préface de 1812 et de 

quelques autres textes, présente l’exposé le plus abouti.  

 

Bibliographie  

On lira en priorité les textes au programme :  

JACOBI F. H., David Hume über den Glauben oder Idealismus und Realismus. Ein Gespräch, Hambourg, Felix 

Meiner Verlag, 2019, p. 7-112.  

Il existe une traduction française : JACOBI F. H., Le réalisme de F. H. Jacobi. Dialogue sur l’idéalisme et le 

réalisme, traduit par GUILLERMIT L., Paris, Vrin, 2000. 

 

Les œuvres complètes de Jacobi sont parues chez Felix Meiner Verlag, à Hambourg. Pour quelques traductions 

françaises, on pourra consulter, outre la traduction du Dialogue par L. Guillermit :  

JACOBI F. H., Œuvres philosophiques, traduit par ANSTETT J.-J., Paris, Aubier, 1946 (où l’on trouve notamment 

les Lettres à M. Moses Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza de 1785-1789, la Lettre à Fichte de 1899 et 

le traité Des choses divines et de leur révélation de 1811)  

–, Sur l’entreprise du criticisme de ramener la raison à l’entendement et de donner à la philosophie une 

nouvelle orientation, traduit par CERUTTI P., Paris Vrin, 2009  

–, Lettre sur le nihilisme et autres textes, traduit par RADRIZZANI I., Paris, GF, 2009 

 

Enfin, on pourra consulter quelques textes d’introduction :  

BRUNEL P. J., De Protée à Polyphème : les Lumières platoniciennes de Friedrich Heinrich Jacobi, Paris, PUPS, 

2014  

GUILLERMIT L., « Le réalisme de F. H. Jacobi », in JACOBI F. H., Le réalisme de F. H. Jacobi. Dialogue sur 

l'idéalisme et le réalisme, traduit par GUILLERMIT L., Paris, Vrin, 2000  

HAMMACHER K., « Jacobi et Spinoza », Cahiers de Fontenay, n°36-38, 1985, p. 45-46 

 

Ou  

 

PL16KM34 : Anglais philosophique (mutualisé avec la préparation à l’agrégation de philosophie) 

Mickaël Labbé 

 

Ce cours sera consacré à l’étude de l’ouvrage Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality du 

philosophe et juriste américain Ronald Dworkin (1931-2013). Principalement connu pour sa pensée du droit, 



il est également l’auteur d’une philosophie politique cherchant à définir une théorie libérale de l’égalité. C’est 

cette dimension politique de sa pensée qui est formulée dans La Vertu souveraine, ouvrage mis au programme 

de l’épreuve de texte en langue anglaise de l’oral de l’agrégation.  

 

Le cours visera ainsi à commenter cet ouvrage, dans le cadre de la pensée plus générale de Dworkin et des 

débats au sein desquels sa pensée prend place, tout autant qu’à préparer à l’épreuve spécifique du concours.  
 

 

Bibliographie  

Ouvrages de Ronald Dworkin : 

Indications bibliographiques données dans le programme officiel :  

Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Harvard University Press, 2002, p. 11-385. 

Traductions françaises : 

 La Vertu souveraine, Bruylant, 2008 ;  

L’Égalité et la vie bonne, Hermann, 2025. 

Prendre les droits au sérieux, PUF, 1995. 

L'Empire du droit, PUF, 1994. 

Une Question de principe, PUF, 1996. 

Religion sans Dieu, Labor et Fides, 2014. 

Justice pour les hérissons, Labor et Fides, 2015. 

 

Autour de Dworkin : 

Alain POLICAR, Ronald Dworkin ou la valeur de l'égalité, CNRS éditions, 2015. 

Alain POLICAR (dir.), Ronald Dworkin, l'empire des valeurs, Classiques Garnier, 2017. 

Juliette ROUSSIN, La Constitution de la démocratie. Egalité et communauté chez Ronald Dworkin, Hermann, 

2022. 

Stephen GUEST, Ronald Dworkin, Stanford University Press, 1992. 

 

Autres références utiles : 

Will KYMLICKA, Les Théories de la justice : une introduction, La Découverte, 2003. 

Christophe BEAL, Textes-clés de philosophie du droit, Vrin, 2015. 

 

PL11LM60 Agrégation Séances de préparation à l'épreuve orale de l'agrégation sur le thème la métaphysique.  

 

Édouard Mehl 

La métaphysique 

Il est impératif de se reporter au rapport du jury de l'année 2021, et à la liste des sujets proposés RAPPORT 2021 (p. 

34 ss.). Toute lecture proprement philosophique peut servir à l'élaboration d'une réflexion sur les sujets proposés. 

Parmi les ouvrages de synthèse proposant des outils facilement utilisables, on retiendra :  

 

AUBENQUE, Pierre, Le problème de l'être chez Aristote. Paris, PUF, 1962, rééd. coll. Quadrige, 2013. 

COURTINE, Jean-François, Suarez et le système de la métaphysique, Paris, PUF, 1990. 

HEIDEGGER, Kant et le problème de la métaphysique [1929], Gallimard, 1981.  

HEIMSOETH, Heinz, Les six grands thèmes de la métaphysique occidentale, du Moyen Âge aux Temps modernes, trad. 
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