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BIBLIOGRAPHIES AGRÉGATION  
2024-2025 

 
 

Épreuves écrites d’admissibilité 
2ème épreuve : Composition de philosophie se rapportant à une notion ou à 
un couple ou groupe  de     notions 
 

Le hasard et la nécessité 
 

 

3ème épreuve : Épreuve d’histoire de la philosophie  

 
AUGUSTIN : Contre les académiciens ; La vie heureuse ; L’ordre ; Le maître ; Le libre-arbitre ; Les 
confessions ; La cité de Dieu. 

MONTESQUIEU : : Lettres persanes ; De l'esprit des lois ; Défense de l'esprit des lois ; 
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence ; Dissertation sur la 
politique des Romains dans la religion. 
 

 

Épreuves orales d’admission 
 

Leçon de philosophie n°1 : 
 

La logique et l’épistémologie 
 

Leçon de philosophie n°2 : 
 

L’esthétique, la métaphysique, la morale, la politique, les sciences 
humaines. 
 

 

Explication d'un texte français ou en français ou traduit en      français 
 

DESCARTES  
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Traduction et explication d’un texte grec ou latin ou allemand ou anglais ou 
arabe ou italien 
 
Texte allemand 
KANT, Kritik der praktischen Vernunft, Philosophische Bibliothek - Meiner - Verlag für Philosophie, 2003. 

 

Texte anglais 
SMITH, Essays on philosophical subjects, Oxford University Press 1980 reprint Liberty Fund, Inc. 
1982. 
 

 

Texte arabe 
AL-GHAZALI Fayṣal al-tafriqa bayna al-Islām wa-al-Zandaqa, ed. M. Hogga (dans Al-Ghazālī, Le 
critère de distinction entre l’islam et l’incroyance. Interprétation et divergence en islam, édition 
bilingue par M. Hogga, préface de J. Jolivet, Paris, Vrin, 2010). 
 

Texte grec 
ARISTOTE, Métaphysique, livre Gamma, Τῶν μετὰ τὰ φυσικά Γ, dans Aristotelis Metaphysica, édition 
W. Jæger, Oxford, Oxford University Press, 1957, p. 59-86 

 

Texte italien 
GUICCIARDINI, Ricordi, Garzanti ed., « I Grandi Libri », 2003. 

 

Texte latin 
SPINOZA, Ethica : Pars Tertia – « De Origine et Natura affectuum ». 
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Épreuves écrites d’admissibilité 
 

2ème épreuve : Composition de philosophie se rapportant à une notion ou à 
un couple ou groupe de notions : 

 
Le hasard et la nécessite  

Épreuves écrites d’admissibilité 
 
 
« Le hasard et la nécessité » 
Cours d’agrégation (S1, 2024-2025) portant sur la préparation à la composition de philosophie sur 
notion(s).  
Quentin Meillassoux, Pierre-Marie Morel. 
 

                         Indications bibliographiques 
 

 
I) Philosophie antique (P.-M. Morel) 

 

- Delcomminette Sylvain, Aristote et la nécessité, Paris, Vrin, coll. « Tradition de la pensée classique », 

2018. 

 

- Morel, P.-M. :  

 

- Atome et nécessité. Démocrite, Épicure, Lucrèce, Paris, P.U.F, Coll. “Philosophies”, 2000. 

 

- Le Plaisir et la nécessité. Philosophie naturelle et anthropologie chez Démocrite et Épicure, Paris, Vrin, 

Bibliothèque d’Histoire de la philosophie, 2021.  

 

 

II) Philosophie moderne et contemporaine (Q. Meillassoux) 

 

1) Métaphysique : contingence, hasard, principe de raison. 

 

- Leibniz, Discours de métaphysique. Monadologie, Michel Fichant (éd.), Paris, Gallimard, coll. 

« Folio Essais », 2004. 

 

- Bernard Mabille, Hegel. L’épreuve de la contingence, Paris, Aubier, 1999. 

 

- Antoine Augustin Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la 

critique philosophique [1851], Paris, Vrin, 1975, en réimpression. [Lire en particulier le chapitre III, sur la 

définition du hasard comme rencontre de deux séries causales indépendantes.] 

 

- Luc Foisneau (coord.), La découverte du principe de raison suffisante. Descartes, Hobbes, Spinoza, 

Leibniz, Paris, PUF, 2001. 

 

- Vincent Carraud, Causa sive ratio. La raison de la cause de Suarez à Leibniz, Paris, PUF, 2002. 

 

 - Schopenhauer, De la quadruple racine du principe de raison suffisante [1813], tr. F.-X. Chenet, 

Paris, Vrin, 1997. 

 

 - Jean-René Vernes, Critique de la raison aléatoire ou Descartes contre Kant, Préface de Paul Ricœur, 
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Paris, Aubier, 1982. 

 

2) Épistémologie et théorie de la connaissance 

 

 a) Logique et mathématiques, théorie des probabilités 

 

- Dominique Pradelle, Être et genèse des idéalités. Un ciel sans éternité, Paris, PUF, 2023 

[Notamment sur la phénoménologie des mathématiques]. 

 

- Ian Hacking, L’émergence de la probabilité, tr. par M. Dufour, Paris, Seuil, 2002. [L’édition 

française est épuisée, mais l’édition anglaise est accessible en ligne (Cambridge University Press, 1975, 

2006)].  

 

- Donald Gillies, Philosophical Theories of Probability, London/New-York, Routledge, 2000.  

 

- Gregory Chaitin, Hasard et complexité en mathématiques, tr. par Laurence Décréau Paris, 

Flammarion, 2009. [Sur la définition mathématique du hasard] 

 

 

 b) Physique et lois indéterministes 

 

Werner Heisenberg, La nature dans la physique contemporaine, [conférences de 1949, 1952 et 1953], 

tr. par Ugné Carvelis et A.E. Leroy, Paris, Gallimard, 1re éd. 1962. 

 

- Karl Popper : 

- La logique de la découverte scientifique. Préface de Jacques Monod, tr. de l’édition anglaise de 1953 

par N. Thyssen-Rutten et P. Devaux, Paris, Payot [1934 pour l’éd. allemande], Chap. VIII et IX [sur la 

corroboration expérimentale des théories probabilistes et quantique]. 

- L’Univers irrésolu. Plaidoyer pour l’indéterminisme, tr. de Renée Bouveresse, Paris, Hermann, 

1984. 

 

- A. Barberousse, M. Kistler, P. Ludwig, La philosophie des sciences au XXè siècle, Flammarion, 

2000, chapitre III et V. 

  

c) Biologie 

 

- Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale [1865], Paris, Flammarion, 

1966 [sur la notion de déterminisme en biologie]. 

 

- Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, 

Paris, Seuil, 1970. 

 

- François Jacob, Le jeu des possibles. Essai sur la diversité du vivant, Paris, Fayard-Livre de Poche, 

1981. 

 

- Stephen Jay Gould, La vie est belle. Les surprises de l’évolution, tr. par Marcel Blanc, Paris, Seuil, 

1991. 

  

- Patrice David et Sarah Samadi, La théorie de l’évolution. Une logique pour la biologie, Paris, 

Flammarion, éd. augmentée de 2011, en particulier le chap.3.  

 

- Raymond Ruyer, « Les postulats du sélectionnisme », Revue philosophique de la France et 

l’Étranger, Paris, PUF, 1956, T. 146, article sur les probabilités dans le darwinisme (disponible en ligne sur 

Mikado). [Les lois du hasard peuvent-elles expliquer l’évolution sans intervention d’un principe finaliste ?]. 

 

d) Statistiques et sciences sociales 

 

        - François Ewald, Histoire de l’État-Providence. Les origines de la solidarité, Paris, Grasset, 1986, 
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« Deuxième partie. L’assurance universelle contre le risque ». 

 

- Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement 

naturel, Nahan, 1991, chapitre V.  

 

3) Philosophies de l’action 

 

  - Pierre Aubenque, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 1963. [L’ouvrage expose les notions 

aristotéliciennes engagées dans les principales théories modernes de l’action] 

  

- Machiavel, Le Prince [1532], tr. par Yves Lévy, GF-Flammarion, 1980 [En particulier, le chap. 

XXV, sur la notion de fortune : « Ce que peut la fortune dans les choses humaines et comment on peut lui 

résister ».] 

 

- Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne [1958], Préface de Paul Ricœur, tr. de l'anglais 

par G. Fradier, Paris, Calmann-Lévy, chap. V : « L’action ».  
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3ème épreuve : Épreuve d’histoire de la philosophie  
 
 
AUGUSTIN 
 Enseignants : Stéphane MARCHAND / Véronique DECAIX 

 

Agrégation 2025, 3e épreuve écrite : Augustin 
Programme : Contre les académiciens ; La vie heureuse ; L’ordre ; Le maître; Le libre-arbitre ; Les 

confessions ; La cité de Dieu. 

1. Editions, traductions 
Les textes au programme sont tous disponibles dans l’édition de La Pléiade1 : 

AUGUSTIN, Œuvres I : Les confessions — Dialogues philosophiques, trad. sous la direction de L. 

Jerphagnon, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1998 

AUGUSTIN Œuvres II : La Cité de Dieu, trad. sous la direction de L. Jerphagnon, Paris, Gallimard, « 

Bibliothèque de la Pléiade», 2000. 

L’édition et la traduction de référence demeure celle de la Bibliothèque Augustinienne (Institut d’études 

Augustiniennes, Brepols), à consulter en bibliothèque notamment pour les notes : 

AUGUSTIN, Contre les Académiciens, Anne-Isabelle Bouton-Touboulic (éd.), Paris, Institut d’études 

augustiniennes, 2022, BA 4.3. 

AUGUSTIN, Dialogues philosophiques : De ordine, Jean Doignon (éd.), Paris, Institut d’Études 

augustiennes, coll. « Bibliothèque Augustinienne », BA 4.2, 1997. 

AUGUSTIN, Dialogues philosophiques : De magistro, De libero arbitrio, Goulven Madec (éd.), 3e éd., 

Paris, Institut d’études augustiniennes, coll. « Bibliothèque Augustinienne », BA 6, 1999 

(édition originale : 1976). 

AUGUSTIN, De beata vita, Jean Doignon (éd.), Paris, Desclée de Brouwer, coll. « Bibliothèque 

Augustinienne », BA 4.1, 1986. 

AUGUSTIN, Les Confessions - Livres I - VII, Martin Skutella (éd.), André Bouissou et Eugène Tréhorel 

(trad.), 2e éd., Paris, Institut d’études augustiniennes, coll. « Bibliothèque Augustinienne », BA 

13, 1998. 

AUGUSTIN, Les Confessions - livres VIII-XIII, Martin Skutella, Aimé Solignac et Anne-Isabelle 

Bouton-Touboulic (éd.), Eugène Tréhorel et André Bouissou (trad.), Paris, Études 

augustiniennes, coll. « Bibliothèque Augustinienne », BA 14, 2022 (édition originale : 1992). 

AUGUSTIN, La Cité de Dieu - livres I - V, Bernhard Dombart et Alfons Kalb (éd.), Gustave Combès 

(trad.), Paris, Institut d’Études Augustiniennes, coll. « Bibliothèque Augustinienne », BA 33, 

2014 (édition originale : 1959). 

AUGUSTIN, La Cité de Dieu - livres VI - X, Bernhard Dombart et Alfons Kalb (éd.), Gustave Combès 

(trad.), Paris, Institut d’Études Augustiniennes, coll. « Bibliothèque Augustinienne », BA 34, 

1996 (édition originale : 1959). 

AUGUSTIN, La Cité de Dieu - livres XI - XIV, Bernhard Dombart et Alfons Kalb (éd.), Gustave 

Combès (trad.), 4e éd., Paris, Institut d’Etudes Augustiniennes, coll. « Bibliothèque 

Augustinienne », BA 35, 1993 (édition originale : 1959). 

AUGUSTIN, La Cité de Dieu - livres XV - XVIII, Bernhard Dombart et Alfons Kalb (éd.), Gustave 

Combès (trad.), 4e éd., Paris, Institut d’Études Augustiniennes, coll. « Bibliothèque 

Augustinienne », BA 36, 1996 (édition originale : 1959). 

AUGUSTIN, La Cité de Dieu - livres XIX - XXII, Bernhard Dombart et Alfons Kalb (éd.), Gustave 

Combès (trad.), Paris, Institut d’Etudes Augustiniennes, coll. « Bibliothèque Augustinienne », 

2022 (édition originale : 1959). 
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On trouve par ailleurs de nombreuses traductions des Confessions : Louis de Mondadon (Point Seuil), 

Joseph Trabucco (Garnier-Flammarion), Arnaud d’Andilly (traduction janséniste du XVIIe, 

réédité en Folio), Pierre de Labriolle (Belles Lettres), 

 

1 On trouve en ligne très facilement la traduction des œuvres complètes de Saint Augustin par M. Poujoulat et de M. 

l'abbé Raulx, Bar-le-Duc, 1864-1872. Pour l’agrégation, il n’est pas conseillé de travailler sur cette traduction. 
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2. Critiques 

2.1. Biographies d’Augustin 

BROWN Peter, La vie de saint Augustin, Jeanne Marrou (trad.), Paris, Le Seuil, 1971. 

[Biographie de référence] 

Voir aussi : 

MANDOUZE, Saint Augustin. L’aventure de la raison et de la grâce, Paris, Etudes 

Augustiniennes, 1968. 

MARROU, H.-I., Saint Augustin et l'augustinisme, Paris, Seuil, 2003 (1re éd. 1955). 

2.2. Introduction à la pensée d’Augustin : 

GILSON Étienne, Introduction à l’étude de Saint Augustin, Paris, coll. « Études de philosophie 

médiévale », 1949. 

DOUCET Dominique, Augustin : l’expérience du verbe, Paris, J. Vrin, 2004. 

NADEAU, C., Le vocabulaire de saint Augustin, Paris, Ellipses, 2002 

PORTALIE, E., « Augustin (Saint) », dans Vacant Alfred et al., Dictionnaire de théologie 

catholique, Paris, Letouzey et Ané, 1903. 

STUMP Eleonore et Norman Kretzmann, The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2001. 

2.3. Approches plus spécialisées 

BERMON, E., Le cogito dans la pensée de saint Augustin, Paris, Vrin, 2001. 

BERMON, E. La Signification et l'enseignement : Texte latin, traduction française et 

commentaire du 

De Magistro de saint Augustin, Paris, J. Vrin, 2007. 

BOCHET, I, Saint Augustin et le désir de Dieu, Paris, Institut d’Etudes Augustiniennes, 

1982. 

CHRETIEN, Jean-Louis, Augustin et les actes de parole, Paris, PUF, 2002. 

GILSON Étienne, Philosophie et incarnation selon saint Augustin, Montréal (Québec), Institut 

d’études médiévales, 1947. 

HOLTE Ragnar, Béatitude et sagesse : Saint Augustin et le problème de la fin de l’homme dans 

la philosophie ancienne, Paris, Études Augustiniennes, coll. « Collection des études 

augustiniennes. Série Antiquité », no 14, 1962. 

LE BLOND Jean-Marie, Les Conversions de saint Augustin, Paris, Aubier, 

1950. MADEC, G., Le Dieu d’Augustin, Paris, Cerf, 1998. 

MARION, Jean-Luc, Au lieu de soi. L’approche de saint Augustin, paris, PUF, 2008. 

MARROU, Henri-Irénée, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, De Boccard, 1958. 

VANNIER, Anne-Marie, Les "Confessions" de St Augustin, Paris, Cerf, 2007. 

ZUM BRUNN, E. Le dilemme de l'être et du néant chez saint Augustin : des premiers Dialogues 

aux Confessions, Amsterdam, Grüner, 1984. 

2.4. Outils 

LACOSTE Jean-Yves (éd.), Dictionnaire critique de théologie, Paris, Presses universitaires de 

France, 1998. 

La Bible : Voir Bible dite de Jérusalem, trad. en français sous la dir. de l'École biblique de 

Jérusalem (Cerf, Desclée de Brouwer), ou Bible dite « de Port-Royal », trad. Le Maitre 

de Sacy : éd. 

Sellier Philippe et Andrée Nordon-Gerard, Paris, R. Laffont, 1990. 

Ressources en ligne : https://www.augustinus.de/einfuehrung https://www.augustinus.it/ 

https://www.augustinus.de/einfuehrung
https://www.augustinus.it/
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Épreuves écrites d’admissibilité 
 

3ème épreuve : Épreuve d’histoire de la philosophie  

 

  MONTESQUIEU 
  Enseignant : Bertrand BINOCHE 
 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE MONTESQUIEU 

 

AGRÉGATION 2025 
 

 

Le site de la Société Montesquieu (montesquieu.ens-lyon.fr) comporte de nombreuses données utiles. 

On y trouve notamment en accès libre les huit numéros de la Revue Montesquieu (1997-2006), divers 

articles et conférences et le précieux Dictionnaire électronique Montesquieu. 

 

 

I/ ŒUVRES DE MONTESQUIEU : 

 

L’astérisque signale les éditions qui seront utilisées en cours 

 

1) Œuvres complètes :  

 

+ Édition A. Masson, Paris, Nagel, 3 volumes, 1955 (épuisée). 

 

+ Édition D. Oster, Paris, Seuil (L’intégrale), 1 volume, 1964 (épuisée). 

 

+ Édition R. Caillois à Paris, Gallimard (Pléiade), 2 volumes, 1949-1951. 

 

+ Une édition savante, aujourd’hui coordonnée par Catherine Volpilhac-Auger, a vu le jour à la 

Voltaire Foundation en 1998 et se poursuit désormais dans le cadre d’une coédition ENS 

édition/Classiques Garnier. À ce jour (6 juin 2024), elle comporte 15 volumes sur les 22 prévus. La 

Dissertation sur la politique des Romains dans la religion se trouve au tome VIII (p. 75-99). Les 

Lettres persanes, au tome I. Les Considérations sur les causes de la grandeur et la décadence des 

Romains, au tome II. Les tomes III-IV concernent les manuscrits de L’esprit des lois, et le tome VII la 

Défense de l’esprit des lois, mais la publication de De l’esprit des lois même reste à venir.  

 

2) Éditions séparées :  

 

 + Dissertation sur la politique des Romains dans la religion : 

 

Édition G. Truc ; elle figure à la suite des Considérations sur les causes de la grandeur et la 

décadence des Romains, Paris, Classiques Garnier (poche), 1967, réédition 2024 (disponible 

numériquement, en accès libre sur le catalogue de la BIS). 

 * L’édition utilisée en cours sera celle du tome VIII des Œuvres complètes citée ci-dessus. Elle 

devrait être accessible librement en ligne, sur le site de la Société Montesquieu, fin 2024.   
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+ Lettres persanes : 

 

   Édition P. Vernière (éd. 1758), Paris, Garnier, 1965 ; réédition Livre de poche, 2005 et 2006 

(préférer l’édition de 2005). 

* Édition J. Starobinski (éd. 1758), Paris, Gallimard (Folio), 1973 ; réédition 2003. 

   Édition L. Versini (éd. 1758), Paris, Flammarion, 1985 ; réédition GF 2019. 

   Édition P. Stewart (éd. 1721), Paris, Classiques Garnier (poche), 2013. 

 

 + Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains : 

    

   Édition G. Truc, Paris, Classiques Garnier (poche), 1967, réédition 2024. 

   Édition J. Ehrard, Paris, Garnier-Flammarion, 1968. 

* Édition C. Volpilhac-Auger avec la collaboration de C. Larrère, Paris, Gallimard (Folio), 2008.   

 

+ De l’esprit des lois : 

 

    Édition Brethe de la Gressaye, Paris, les Belles-Lettres, 1951-1961 (épuisée, mais comportant un 

appareil de notes encore utile). 

* Édition R. Derathé, Paris, Garnier, 1973 ; réédition 2011 (inclut la « Défense de l’esprit des des 

lois », la table analytique des matières figurant dans l’édition de 1767 et une importante mise à jour 

bibliographique par D. de Casabianca).  

   Édition V. Goldschmidt, Paris, Garnier-Flammarion, 1979 (importante préface). 

   Édition L. Versini, Paris, Folio, 1995. 

    

3) Anthologies : 

 

De l’esprit des lois, édition D. de Casabianca, Paris, Garnier-Flammarion, 2013 (l’appareil de notes est 

consistant) 

Mes pensées, édition C. Volpilhac-Auger, Paris, Gallimard (Folio), 2014. 

Correspondance choisie, édition P. Stewart, Paris, Classiques Garnier, 2024.  

 

 

 

II/ ÉTUDES :  

 

1) Biographies :  

 

R. SHACKLETON : Montesquieu. Biographie critique 1977, Grenoble, PU de Grenoble, 1977.  

L. DESGRAVES : Montesquieu, Paris, Mazarine, 1986. 

J. LACOUTURE : Montesquieu. Les vendanges de la liberté, Paris, Points-Seuil, 2005 

C. VOLPILHAC-AUGER : Montesquieu, Paris, Gallimard (Folio), 2017. 

 

2) Synthèses introductives :  

 

L. ALTHUSSER : Montesquieu, la politique et l’histoire 1959, Paris, PUF, 2003. 

G. BENREKASSA : Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, Librairie générale Française (Livre 

de poche), 1987. 

E. DURKHEIM : Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie 1892, Paris, Rivière, 1966. 

B. GROETHUYSEN : Montesquieu in Philosophie de la Révolution française, précédé de 

Montesquieu 1956, Paris Gallimard (Tel), 1982.  

C. LARRÈRE : Actualité de Montesquieu, Paris, Presses de Sciences Po, 1999.  

F. MARKOVITS : Montesquieu. Le droit et l’histoire, Paris, Vrin, 2008. 

C. SPECTOR : Montesquieu. Liberté, droit et histoire, Paris, Michalon, 2010.  

J. STAROBINSKI : Montesquieu 1954, Paris, Seuil, 2024.  
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3) Études diverses :  

 

G. BARRERA : Les lois du monde. Enquête sur le dessein politique de Montesquieu, Paris, Gallimard, 

2009. 

B. BINOCHE : Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu 1998, Paris, Publications de la 

Sorbonne, 2015.  

S. BONNET : Des nouveautés très anciennes. De l’esprit des lois et la tradition de la jurisprudence, 

Paris, Éditions de la Sorbonne, 2020.  

D. de CASABIANCA : (a) L’esprit des lois. Montesquieu, Paris, Ellipses, 2003.  

(b) Montesquieu. De l’étude des sciences à l’esprit des lois, Paris, Champion, 2008.   

J. EHRARD : L’esprit des mots. Montesquieu en lui-même et parmi les siens, Genève, Droz, 1998.  

J. GOLDZINK : (a) Charles-Louis de Montesquieu. Lettres persanes, Paris, PUF, 1989. (b) 

Montesquieu et les passions, Paris, PUF, 2001. (c) La solitude de Montesquieu. Le chef-d’œuvre 

introuvable du libéralisme, Paris, Fayard, 2011.  

C. MARTIN (dir.) : Les Lettres persanes de Montesquieu, Paris, Presses Universitaires de Paris-

Sorbonne, 2013. 

C. MORILHAT : Montesquieu. Politique et richesses, Paris, PUF, 1996.  

C. SPECTOR : (a) Montesquieu, les « Lettres persanes : de l’anthropologie à la politique, Paris, PUF, 

1997. (b) Le vocabulaire de Montesquieu, Paris, Ellipses, 2001. (c) Montesquieu. Pouvoir richesses et 

société 2004, Paris, Hermann, 2011. (d) Montesquieu et l’émergence de l’économie politique, Paris, 

Champion, 2006.  

P. STEWART (dir.) : Les Lettres persanes en leur temps, Paris, Classiques Garnier, 2013.  

P. VERNIÈRE : Montesquieu et L’esprit des lois ou la raison impure, Paris, SEDES, 1977.  

C. VOLPILHAC-AUGER : Montesquieu : une histoire de temps, Lyon, ENS Éditions, 2017.  

 

4) Revues :  

 

Cahiers de philosophie politique, Caen, 1985, n°2-3. 

Dix-huitième siècle, 1989, n°21.  

Europe, 1977, n° 574.  

Revue Internationale de Philosophie, 1955, n°33-34.  

Revue de Métaphysique et de Morale, 1939/4 et 2013/1.  

 

5) Sur la philosophie des Lumières : 

 

B. BINOCHE : Écrasez l’infâme ! Philosopher à l’âge des Lumières, Paris, La Fabrique, 2018. 

E. CASSIRER : La philosophie des lumières 1932, trad. P. Quillet, Paris, Fayard, 1966. 

A. LILTI : L’héritage des Lumières, Paris, EHESS-Seuil-Gallimard, 2019. 

C. MARTIN : L’esprit des Lumières : histoire, littérature, philosophie, Paris, A. Colin, 2017.  

F. SALAÜN : Les Lumières. Une introduction, Paris, PUF, 2011.  
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Épreuves orales d’admission 
 

Leçon de philosophie n°1 : 
 

 La logique et l’épistémologie 
 
 

Agrégation de philosophie 2025 

Bibliographie « Logique et épistémologie » 

P. Wagner et. al. – juin 2024 

 

Andler (Daniel), Anne Fagot et Bertrand Saint-Sernin, Philosophie des sciences, Paris, Gallimard, 2002. 

Aristote, Catégories et De l’interprétation, trad. M. Crubellier et al., Paris, Flammarion, « GF », 2007. 

Aristote, Second analytiques, trad. P. Pellegrin, Paris, Flammarion, « GF », 2005. 

Arnault (Antoine) et Pierre Nicole, La logique ou l’art de penser (1662), Paris, Gallimard, 1992. 

Bachelard (Gaston), La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la 

connaissance objective, Paris, Vrin, 1938. 

Barberousse (Anouk), Max Kistler et Pascal Ludwig, La philosophie des sciences au XXe siècle, Paris, 

Flammarion, 2000. 

Bernard (Claude), Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Flammarion, 2008. 

Denis Bonnay et Mikaël Cozic, dir., Précis de philosophie des sciences, Paris, Vuibert, 2011. 

Bitbol (Michel) et Jean Gayon, dir., L’épistémologie française. 1830-1970, Paris, PUF, 2006 ; Paris, 

Matériologiques, 2015. 
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Hempel (Carl G.), Eléments d'épistémologie (1966), trad. B. Saint-Sernin 1972, Paris, A. Colin, 2023. 
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Hume (David), Enquête sur l'entendement humain (1748), éd. M. Malherbe, Paris, Vrin, 2008. 
Huneman (Philippe), Pourquoi ? Une question pour découvrir le monde, Paris, Autrement, 2020. 
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Wagner (Pierre), dir., Les philosophes et la science, Paris, Gallimard, 2002.  

Wagner (Pierre), La logique, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 5e éd., 2024. 
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Explication d'un texte français ou en français ou traduit en français 
 

 DESCARTES 
 Enseignant : André CHARRAK (S2) 
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TEXTES EN LANGUE ETRANGERE 

Texte italien 
 

Agrégation 2025 : texte italien (oral) 

M2 2024-2025 

Francesco Guicciardini, Ricordi 

Dominique Couzinet 

S2 mardi 16h-18h 

Contemporain de Machiavel (1469-1527), son correspondant et son ami, Francesco Guicciardini (1483-

1540) n’a pas reçu la même attention que lui de la part des philosophes (Carta). Pourtant, ses Ricordi, 

dont la rédaction s’étend sur l’essentiel de sa carrière politique, de 1512 à 1530, proposent, sous forme 

d’« avertissements », une élaboration théorique de son expérience politique, fondée sur une méthode 

qu’il veut diamétralement opposée à celle de Machiavel. Patricien florentin, républicain, juriste de 

formation, Guicciardini a été ambassadeur de Florence auprès du roi d’Espagne Ferdinand le Catholique, 

avant d’occuper les plus hautes fonctions politiques et militaires auprès de deux papes Médicis, Léon X 

et Clément VII, au temps des guerres d’Italie (1494-1559). Il a écrit pour proposer de réformer les 

institutions florentines (Discorso di Logroño, Dialogo del reggimento di Firenze, dialogue sur les 

institutions de Florence), mais il est connu dès le XVIe siècle comme historien (voir Montaigne, Bodin), 

pour son histoire de l’Italie en vingt livres (Storia d’Italia), « qui analyse dans une perspective 

européenne l’histoire italienne, de l’expédition de Charles VIII, en 1494, à la mort de Clément VII, en 

1534 » (Fournel-Zancarini). Dans les Ricordi, Guicciardini interroge la possibilité de régler l’action 

politique sur l’expérience, en opposition avec la logique dichotomique de Machiavel et sa recherche de 

règles d’action tirées des livres – en particulier les livres d’histoire –, dans un temps dominé par les 

guerres, synonyme de vicissitude, où le futur est imprévisible. L’exercice de traduction et de 

commentaire philosophique feront apparaître les pratiques d’écriture de Guicciardini, ses logiques 

d’argumentation, sa théorie du jugement, avec ses assises théoriques (essentiellement aristotéliciennes 

et juridiques) et pratiques, qu’il met au service de l’action. Avant le cours, il est fortement conseillé de 

lire, outre les Ricordi, Le Prince et le livre I des Discours de Machiavel. 

Bibliographie 

Édition au programme de l’agrégation 

Francesco Guicciardini, Ricordi, a cura di Emilio Pasquini, Milando, Garzanti (« I Grandi libri »), 2003. 

[1è éd. 1975 ; 12è éd. 2023. Basée sur l’éd. critique de Raffaele Spongano] 

Édition de référence 

Francesco Guicciardini, Ricordi, a cura di Matteo Palumbo (Nuova raccolta di classici italiani annotati), 

Torino, Einaudi, 2023, pp. XLVIII - 554. [édition critique, accompagnée des versions précédentes et 

d’un commentaire] 

Autres éditions 

Francesco Guicciardini, Ricordi, ed. critica a cura di Raffaele Spongano, Firenze, Sansoni, 1951 [édition 

sur laquelle est basée celle au programme, accompagnée des versions précédentes] 

Francesco Guicciardini, Ricordi, edizione diplomatica e critica della redazione C a cura di Giovanni 

Palumbo, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2009 [pour les étudiants de M2. Nous irons voir 

cette édition à la BIS] 

Traductions 

Guichardin, Avertissements politiques (1512-1530), traduits de l’italien et présentés par Jean-Louis 

Fournel et Jean-Claude Zancarini, Paris, Éditions du Cerf, 1988. [Voir Introduction et Annexes : Vie de 

Guichardin, Les Médicis, Les Papes, Les guerres d’Italie, Les institutions florentines, Histoire du texte 
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des Ricordi, Glossaire] 

François Guichardin, Ricordi, Conseils et avertissements en matière politique et privée, traduit de 

l’italien par Françoise Bouillot et Alain Pons, Paris, Ivrea, 1998. 

Francesco Guicciardini, Plusieurs advis et conseils, traduits d’italien en français par Antoine de Laval 

[1550-1631], éd. critique par Maria Elena Severini, Paris, Classiques Garnier (« Textes de la 

Renaissance »), 2017. [trad. française de l’édition princeps (partielle) des Ricordi, publiée en 1576 à 

Paris par l’exilé républicain florentin Jacopo Corbinelli, proche de la cour de France, sous le titre : Più 

consigli e avvertimenti di M. Fr. Guicciardini… in materia di republica e di privata] 

Autres ouvrages de Guicciardini et ouvrages de Machiavel 

Francesco Guicciardini, Histoire d’Italie (Storia d’Italia, 1562), éd. établie par Jean-Louis Fournel et 

Jean-Claude Zancarini, traduite sous la direction de J.-L. Fournel et J.-Cl. Zancarini, Paris, Robert 

Laffont (« Bouquins »), 2 vols., 1996. 

Francesco Guicciardini, Écrits politiques. Discours de Logroño, Dialogue sur la façon de régir 

Florence, intro., trad., postface et notes par Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, Paris, PUF 

(« Fondements de la politique »), 1997. 

Francesco Guicciardini, Considérations à propos des Discours de Machiavel sur la première décade de 

Tite-Live (1530), trad. et présentation de Lucie de Los Santos, Paris, L’Harmattan, 1997. 

Francesco Guicciardini, Consolatoria, Accusatoria et Defensoria, éd. critique et trad. de l’italien par 

Florence Courriol, Paris, Classiques Garnier, 2013. 

Niccolò Machiavelli, Il Principe, a cura di Giorgio Inglese, Torino, Einaudi, 1995. 

Machiavel, De principatibus. Le Prince, introduction, traduction et notes de Jean-Claude Zancarini et 

Jean-Louis Fournel, texte italien établi par Giorgio Inglese, Paris, PUF, 2000. 

Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, seguiti dalle Considerazioni intorno 

ai Discorsi del Machiavelli di Francesco Guicciardini, a cura di Corrado Vivanti, Torino, Einaudi, 2000. 

Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, trad. d’Alessandro Fontana et Xavier Tabet, 

Paris, Gallimard, 2004. 

Niccolò Machiavelli, Lettere a Francesco Vettori e a Francesco Guicciardini, a cura di Giorgio Inglese, 

Milano, Rizzoli (BUR), 1989. 

En guise d’introduction 

Federico Chabod, « Francesco Guicciardini », in Id., Scritti sul Rinascimento, Torino, Einaudi, 1967. 

« Introduction », dans Guichardin, Avertissements politiques (1512-1530), 1988. 

Dominique Couzinet, « La critique de l’exemplarité dans les Ricordi de Guichardin », dans Sub specie 

hominis. Études sur le savoir humain au XVIe siècle, Paris, Vrin, 2007, chap. 7, p. 158-164. 

Paolo Carta, « Francesco Guicciardini », in Encyclopedia of Renaissance Philosophy, Marco Sgarbi 

(ed.), 2022, on line [Biography ; Guicciardini in the philosophy of the Renaissance. Centré sur le rapport 

entre droit et philosophie] 

Choix d’études 

Vittorio De Caprariis, Francesco Guicciardini dalla politica alla storia, Bari, Laterza, 1950. 

Roberto Ridolfi, Vita di Francesco Guicciardini, Milano, Rusconi, 1960 ; 1982. 

Felix Gilbert, Machiavel et Guichardin. Politique et histoire à Florence au XVIe siècle, trad. Jean Vivès 

et Perle Abbruggiati, Paris, Le Seuil (« L’Univers historique »), 1996 (trad. de Machiavelli and 

Guicciardini. Politics and History in Sixteenth-Century Florence, Princeton University Press, 1965). 

Bologna nell’età di Carlo V e Guicciardini, a cura di Emilio Pasquini e Paolo Prodi, Bologna, Il Mulino, 

2002. [plusieurs communications importantes sur les Ricordi : Giorgio Inglese, Diego Quaglioni, Paolo 

Carta, etc.] 

Jean-Louis Fournel, Jean-Claude Zancarini, La politique de l’expérience. Savonarole, Guicciardini et 

le républicanisme florentin, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002. 

Matteo Palumbo, « Mutazioni delle cose » e « pensieri nuovi » : saggi su Francesco Guicciardini, Peter 
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Lang, 2007. 

Paolo Carta, Francesco Guicciardini tra diritto e politica, Padova, CEDAM, 2008. 

Emanuele Cutinelli-Rendina, Guicciardini, Roma, Salerno, 2009. [Biographie] 

J.-L. Fournel et J.-C. Zancarini, La grammaire de la République : langages de la politique chez 

Francesco Guicciardini (1483-1540), Genève, Droz, (Cahiers d’Humanisme et Renaissance), 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19/21 

 

 

Texte grec 
 
 
 
Oral – texte grec Aristote, Métaphysique Gamma 

 

Ce cours sera consacré à la traduction et au commentaire du livre Gamma de la Métaphysique 

d’Aristote, au programme de l’oral de l’agrégation – texte grec.  

 

Le texte grec au programme est tiré de l’édition Oxford Classical Texts : Aristotelis Metaphysica, édition 

W. Jæger, Oxford, Oxford University Press, 1957, p. 59-86. 

Il est disponible en ligne sur le site de la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne (Oxford 

Scholarly Editions Online) avec des notes utiles qui renvoient à différents commentaires en langue 

anglaise.  

 

On consultera avec profit les différentes traductions françaises disponibles, notamment :  

Aristote, Métaphysique, trad. A. Jaulin et Marie-Paul Duminil, GF-Flammarion.  

M. Hecquet, A. Stevens. Métaphysique gamma, introduction, texte grec et traduction par Myriam 

Hecquet-Devienne. [Suivi de] Onze études réunies par Annick Stevens. Peeters, 2008. 
Aristote, Métaphysique Livre Gamma, introduction, traduction et notes par J.-F. Pradeau, PUF.  

Aristote, Métaphysique, trad. A. Stevens, in Aristote, Œuvres (Éthiques, Politique, Rhétorique, 

Poétique, Métaphysique), édition R. Bodéüs & al., Gallimard (La Pléiade), 2014.  

Aristote, La Métaphysique, traduction et commentaire par J. Tricot, Vrin.  

 

Pour introduire à la philosophie d’Aristote, la lecture d’un ou plusieurs des ouvrages suivants est 

conseillée :  

M. Crubellier et P. Pellegrin, Aristote. Le philosophe et les savoirs, Seuil, 2002.  

G. Guyomarc’h, La Philosophie d’Aristote : Repères, Vrin, 2020.  

P.-M. Morel, Aristote. Une philosophie de l’activité, GF-Flammarion, 2003.  

 

Sur la Métaphysique et le livre Gamma : 

 

B. Cassin et M. Narcy, La décision du sens. Le livre Gamma de la Métaphysique d’Aristote, Vrin, 

1998.  

A. Jaulin, Aristote. La métaphysique, PUF, 1999.  

C. Kirwan, Aristotle. Metaphysics: Books Γ, Δ, and Ε (Second Edition), Oxford University Press; 

Clarendon Aristotle Series, 1993. [disponible en ligne sur le site de la BIS, Oxford Scholarly Editions 

Online].  

Les onze études réunies par Annick Stevens dans le volume édité par M. Hecquet-Devienne et A. 

Stevens, Métaphysique gamma, Peeters, 2008, mentionné plus haut. L’article d’A. Stevens dans ce 

volume est accessible en ligne : http://www.philosophie-en-liberte.net/textes_philosophiques/AS-

science-etre.pdf) 

S. Menn, “Aristotle on the Many Senses of Being”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 59 (2021), p. 

187–263. (https://pgrim.org/philosophersannual/41articles/menn-aristotle.pdf) 

M. W. Wedin, “The Science and Axioms of Being”, in G. Anagnostopoulos, A Companion to Aristotle, 

Blackwell, Oxford 2009, p. 125-143. 

 

 
 
 
 

http://www.philosophie-en-liberte.net/textes_philosophiques/AS-science-etre.pdf
http://www.philosophie-en-liberte.net/textes_philosophiques/AS-science-etre.pdf
https://pgrim.org/philosophersannual/41articles/menn-aristotle.pdf
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Texte anglais 
 
 
Cours de Laurent Jaffro (S2) 
 
Adam Smith, Essays on Philosophical Subjects.  
1/ The History of Astronomy ; 2/ The History of the Ancient Physics ; 3/ The History of the 
Ancient Logics and Metaphysics ; 4/ Of the External Senses ; 5/ Of the Nature of that 
Imitation which takes place in what are called The Imitative Arts ; 6/ Of the Affinity between 
Music, Dancing, and Poetry. 
 
La lecture des rapports du jury, en particulier pour les consignes pratiques, est 
indispensable. 
 
Les introductions des éditeurs des Essays on Philosophical Subjects dans la Glasgow 
Edition, W. P. D. Wightman et J. C. Bryce, restent précieuses, comme l’introduction générale 
de D. D. Raphael et A. S. Skinner. 
On ne dispose pas d’une traduction française satisfaisante de l’ensemble des EPS. 
Cependant, les deux derniers essais qui sont au programme ont fait l’objet d’une traduction 
collective chez Vrin, sous le titre Essais esthétiques. Elle est accompagnée d’informations 
substantielles. 
 
La liste de références qui suit permet soit d’aborder les EPS et de les situer au sein de 
l’entreprise de l’auteur (références signalées par *), soit d’approfondir un point particulier.  
La priorité dans la préparation reste une pratique régulière de traduction du texte et de travail 
directement sur l’anglais.  
 
Chandler, James, « Adam Smith as critic », in C. J. Berry et al. (dir.), The Oxford Handbook 
of Adam Smith, Oxford UP, 2013. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199605064.013.0007 
 
Deleule, Didier, « Adam Smith et la difficulté surmontée », in Adam Smith, Essais 
esthétiques, trad. fr. P.-L. Autin et al., Paris, Vrin, 1997. 
 
*Dellemotte, Jean, « Gravitation et sympathie l’essai smithien d’application du modèle 
newtonien à la sphère sociale », Cahiers d’économie Politique, 42, 1, 2002. 
https://shs.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-1-2002-1-page-49?lang=fr 
 
Grandi, Giovanni B., « Theories of perception », in A. Garrett et J. A. Harris (dir.), Scottish 
Philosophy in the Eighteenth Century, Volume II : Method, Metaphysics, Mind, Language, 
Oxford UP, 2023. https://doi.org/10.1093/oso/9780198807940.003.0004 
 
*Hamou, P., « L’histoire des sciences naturalisée », in M. Bessone et al. (dir.), Adam Smith 
philosophe, De la morale à l’économie ou philosophie du libéralisme, PUR, 2009. 
 
Jaffro, L., La Couleur du goût. Psychologie et esthétique au siècle de Hume, 2e part. du 
chap. 3, Vrin, 2019. 
 
Montes, Leonidas, « Newtonianism and Adam Smith », in C. J. Berry et al. (dir.), The Oxford 
Handbook of Adam Smith, Oxford UP, 2013. 
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199605064.013.0003 
 
*Moscovici, S., « A propos de quelques travaux d’Adam Smith sur l’histoire et la philosophie 
des sciences », Revue d’histoire des sciences, 9, 1, 1956. 
https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1956_num_9_1_4345 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199605064.013.0007
https://shs.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-1-2002-1-page-49?lang=fr
https://doi.org/10.1093/oso/9780198807940.003.0004
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199605064.013.0003
https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1956_num_9_1_4345
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Samuels, W. J., « Adam Smith's “history of astronomy” argument : how broadly does it 
apply ? and where do propositions which “sooth the imagination” come from ? », History of 
Economic Ideas, 15, 2, 2007. https://www.jstor.org/stable/23722838 
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