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Humanités, littérature et 
philosophie
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HLP = un des 11 enseignements de 
spécialité

• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
• Sciences économiques et sociales
• Mathématiques
• Physique-chimie
• SVT

• Littérature et LCA
• Arts
• Sciences de l’ingénieur(e)
• Numérique et sciences informatiques
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Enjeux
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Donner une solide formation générale dans le domaine des 
lettres, de la philosophie et des sciences humaines

Initier à la réflexion personnelle sur de grandes questions 
de culture et fréquentation d’œuvres d’intérêt majeur

Développer des compétences  :
- orales à travers notamment la pratique de l’argumentation
- en lecture, interprétation des œuvres
- en expression
- analyse de problèmes et objets complexes

BOEN numéro spécial 
n°1 du 22 Janvier 2019

Acquérir une 
culture 

humaniste



Grands principes
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Binôme de professeurs : Lettres et Philosophie 
Coopération souple et variée, adaptée aux projets et aux souhaits de chacun

Objets communs

Respect des spécificités intellectuelles et didactiques des disciplines

Appropriation problématique et conceptuelle
Cheminement d’ensemble dont le professeur prend la pleine et entière responsabilité 
intellectuelle

Enseignement d’histoire de la culture
ou d’histoire des idées

Enseignement 
disciplinaire 

authentique qui seul 
fonde une 

interdisciplinarité bien 
maîtrisée.



ContenusOrganisation 
en 

semestres

Période 
de 

référence

3 axes4 
thèmes



Contenus
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- Entrées et thèmes ouverts
- Approches libres et généralistes qui ne correspondent pas à des 
contenus de savoirs spécialisés ni à une progression déterminée à 
l’avance
- Approche diachronique, souple : des allers et retours possibles entre 
l’époque contemporaine et la période de référence

- Bibliographie indicative et non prescriptive
- Concertation sur le choix des textes et des œuvres 
- Les entrées notionnelles ne doivent pas écraser  les œuvres choisies 
par chacune des disciplines
- Travail de lecture et d’interprétation des textes et des œuvres (le terme 
d’« œuvre » peut être élargi aux œuvres d’art, lorsque le professeur le 
juge pertinent.) La découverte et la fréquentation des textes et des 
œuvres s’intègrent dans le cheminement même du cours 

Thèmes 
et axes

Corpus



Répartition des interventions

Français Philosophie

1ère 2h 2h
Terminale 3h 3h
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Parité des 
enseignements



Schéma classique :
• Exemple pour une année de première : 

– S1 et S2 : professeur de lettres A + professeur de philosophie A
Commentaire : les deux enseignants ont en charge l’EDS sur l’année

Schémas alternatifs : 
Exemple pour une année de première : 
• S1 : professeur de lettres A + professeur de philosophie A
• S2 : professeur de lettres B + professeur de philosophie A  
ou professeur de lettres B + professeur de philosophie B  
ou encore professeur de lettres A + professeur de philosophie B 
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Schéma possible des interventions
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Deux exemples de progressions possibles



L’art de la 
parole

(environ 16 
heures)

L’autorité de 
la parole

(environ 22 
heures)

Les 
séductions de 

la parole
(environ 20 

heures)

Premier semestre en classe de première: 
les pouvoirs de la parole

Première possibilité : une progression séquencée

Environ 15 semaines, soit 60 heures (30 h lettres, 30h philosophie) 
Chaque axe est abordé successivement durant le semestre, pour une 

dizaine d’heures dans chaque discipline

Séance initiale 
commune (1 à 2 

heures) de 
problématisation 

du thème

Avantage : organisation claire, qui rend lisible le dialogue permanent des deux disciplines.
Inconvénient : les axes des thèmes sont intrinsèquement corrélés et appellent plutôt une 

organisation globale souple à l’échelle du semestre, pour problématiser finement l’enseignement.
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L’art de la 
parole

Les 
séductions 
de la parole

L’autorité 
de la parole

Environ 15 semaines, soit 60 heures (30 h lettres, 30 h philosophie ) 
Chaque axe est abordé pour 30 heures dans chaque discipline selon les besoins de la séquence 

ou des séquences
Avantage : pertinence pédagogique, fluidité et complémentarité du dialogue interdisciplinaire
Inconvénient : anticipation et rigueur de  la construction didactique du projet interdisciplinaire

Premier semestre de première : les pouvoirs de la parole
Deuxième possibilité : une progression concomitante

Une séquence par 
discipline prenant en 
compte les 3 axes

ou

Deux séquences par 
discipline prenant en 
compte les 3 axes sur 
des problématiques 
différentes

Séance initiale 
commune 

(1 à 2 heures) 
de 

problématisation 
du thème 
semestriel



Evaluation en classe
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Engagement de l’élève dans une 
démarche de réflexion et 

d’appropriation des œuvres et des 
idées

Part significative du travail 
sur l’oral, en perspective du 
« grand entretien » lors des 

épreuves finales du 
baccalauréat, en classe 

terminale

Pertinence et clarté 
vs

apprentissages techniques  
visant  la seule organisation 

formelle (voire formaliste) du 
propos.

Ecrit de commentaire ou 
essai : format nouveau

Dans chacune des 
deux disciplines, 
selon des 
démarches qui 
peuvent être 
différentes : 

.



Evaluation à l’examen
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un texte , qui ne relève pas 
nécessairement de ce qu’on 

a coutume d’appeler la 
« littérature d’idées » 

une question de 
commentaire littéraire

jointe à une question d’essai 
philosophique 

une question de 
commentaire philosophique 
jointe à une question d’essai 
littéraire, selon la nature du 

texte

Coopération entre 
professeurs de 

Lettres et 
professeurs de 

Philosophie pour 
l’explication et 

l’apprentissage des 
exercices 

Correction partagée (et non double correction) ; évaluation et notation :
- Par le professeur de Lettres pour la partie littéraire de l’exercice
- Par le professeur de philosophie pour la partie philosophique de l’exercice, 



Quelques exemples de mise en œuvre

• L’autorité de la parole (classe de Première)
- étude des formes d’autorité associées à l’exercice de la

parole ;
- parole poétique/parole politique/parole religieuse/parole

savante/parole didactique…;
- modes d’établissement et de manifestation des paroles

d’autorité ; principes et valeurs invoqués; stratégies
privilégiées ;

- Réflexion prolongée au-delà du cadre antique, médiéval et 
classique : règles de la parole publique/codes sociaux de la 

communication/rapports entre la parole et l’action.
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PARLEZ-VOUS LATIN-GREC ?
Pourquoi les mots de l’Antiquité 

reviennent-ils sur la place publique ?

15

Peuple



Objectifs :
- développer la conscience historique des élèves;
- affiner leur jugement critique;
- enrichir leur approche des questions

contemporaines.
Approche didactique :
- engager les élèves dans une démarche

d’élucidation des notions et concepts empruntés
à l’Antiquité dans la parole politique et le
commentaire qu’elle nourrit ;

- apprécier la maîtrise de l’usage de ce lexique et
mesurer son irréductible écart pour parler du
monde contemporain.
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Mise en œuvre pédagogique :
• Lecture et analyse d’extraits de la leçon inaugurale

au Collège de France de Paul Veyne, L’inventaire
des différences, 1976.

« Rien n’est plus loin de nous que cette antique civilisation; elle est
exotique, que dis-je, elle est abolie, et les objets que ramènent nos
fouilles sont aussi surprenants que des aérolithes. Le peu qui est passé
en nous de l’héritage de Rome est en nous à des doses combien
diluées, et au prix de quelles réinterprétations ! Entre les Romains et
nous, un abîme a été creusé par le christianisme, par la philosophie
allemande, par les révolutions technologique, scientifique et
économique, par tout ce qui compose notre civilisation. Et c’est
pourquoi l’histoire romaine est intéressante : elle nous fait sortir de
nous-mêmes et nous oblige à expliciter les différences qui nous
séparent d’elle ».

installer une posture critique chez les 
élèves, entre familiarité et écart, propinquitas et 

distance17



• Réalisation par groupes d’exposés aux choix :
- Le peuple 
- L’ostracisme 
- Pouvoirs et paroles d’un tribun
- Le césarisme date-t-il de l’Antiquité ?
- Figures de l’autoritarisme : comment définir un 

autocrate, un despote, un dictateur, un 
ploutocrate, un oligarque, un tyran ?

- L’hybris
- Le kairos
- La concordia
- …
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Quelques sources et références

• Julie Clarini, « La politique, option latin-grec : pourquoi
les mots de l’Antiquité reviennent sur la place
publique? », Le Monde, 31 décembre 2018. Lien vers
neuf articles du supplément Idées.

• François Hartog, Anciens, modernes, sauvages, Editions
Galaade, 2005.

• Pierre-François Mourier, Cicéron, L’Avocat et la
République, collection « Le bien commun », éditions
Michalon, 1996.

• Paul Veyne, L’inventaire des différences, leçon
inaugurale au Collège de France, Seuil , 1976.
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LA PATRIE EN DANGER

Quel art et quelle autorité de la parole 
au secours de la république menacée ?

20

La Patrie en 
danger, 
Guillaume 
Guillon dit 
Lethière, 
1799,
Musée de la 

Révolution 
française, 
Vizille.



• Objectifs : 
- développer les compétences relatives à la lecture et à

l’interprétation des œuvres et des textes;
- mettre en relation lecture des textes et lecture des

images;
- développer l’écoute des textes littéraires et ouvrir à la

fréquentation des œuvres par le commentaire critique
contemporain;

- approfondir les problématiques abordées dans la
période de référence en les comparant à des
problématiques plus récentes;

- partager une culture patrimoniale et citoyenne des
discours, jalons d’une histoire politique et citoyenne;

- développer les compétences relatives à l’expression et
l’analyse de problèmes et d’objets complexes;

- développer la capacité à argumenter son goût et sa
sensibilité, à exprimer sa culture. 21



Modalités de mise en œuvre pédagogique
Lecture d’un groupement de textes

• Cicéron, Première Catilinaire, Exorde, I, 8
novembre 63 av. J-C.

• La Fontaine, Fables, Livre huitième, IV, « Le
Pouvoir des fables », 1678.

• Danton, Discours à l’Assemblée, 2 septembre
1792.

• Victor Hugo, Châtiments, Livre V « L’autorité
est sacrée », IV, 1853.

• Louis Aragon, En Français dans le texte,
« Radio-Moscou », 1943.
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Cicéron, Première Catilinaire, Exorde, I, 
8 novembre 63 av. J-C.
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Extrait d’une planche de la 
Chironomia de John Bulwer, 
ouvrage paru en Pologne en 1644.



Modalités de mise en œuvre pédagogique 
Activités proposées à la classe 

• Écoute d’un Podcast de France Inter : « Cicéron et la
République à la dérive », in La marche de l’Histoire,
mardi 28 mars 2017, (invité François Prost).

• Écoute du texte latin restitué : 
https://mediterranees.net/histoire_romaine/catilina/cic
eron/catilinaire1.html

• Examen d’une planche de la Chironomia de John
Bulwer, ouvrage paru en Pologne en 1644.

• Lecture d’un article sur Barack Obama, The
Guardian, 23 novembre 2018 : Charlotte Higgins,
« The new Cicero »

https://www.theguardian.com/world/2008/nov/26/barack
-obama-usa1

26

https://mediterranees.net/histoire_romaine/catilina/ciceron/catilinaire1.html
https://www.theguardian.com/world/2008/nov/26/barack-obama-usa1


La Fontaine, Fables, Livre huitième, IV, 
« Le Pouvoir des fables », 1678.

27

Gravure de Jean-Baptiste Oudry, 
1783.
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Danton, Discours à l’Assemblée, 2 septembre 1792.

29



Victor Hugo, Châtiments, 
Livre V « L’autorité est sacrée », IV, 1853.

30



31

Honoré Daumier, Page d'histoire.
Planche n° 234 de la série Actualités.
1870. Lithographie.
Publiée dans Le Charivari, le 16 novembre 
1870.
BnF, Estampes et Photographie, Rés. Dc-
180b (80)-Fol.



Louis Aragon, En Français dans le texte, 
« Radio-Moscou », 1943.
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Modalités de mise en œuvre pédagogique 
Activités proposées à la classe 

• Lecture d’image : gravure de Jean-Baptiste Oudry pour
illustrer « Le Pouvoir des fables », 1783.

• Lecture d’image : La Patrie en danger, Guillaume
Guillon dit Lethière, 1799. https://www.histoire-
image.org/fr/etudes/patrie-danger

• Lecture d’image : Honoré Daumier, Planche n° 234 de
la série Actualités, 1870. Lithographie, 22,7 x 18,8 cm,
publiée dans Le Charivari, le 16 novembre 1870.
http://expositions.bnf.fr/daumier/

• Écoute d’une émission en podcast de France Culture
consacrée à Aragon : « Poète avant tout », in La
Compagnie des auteurs, 15 mars 2016.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-
des-auteurs/louis-aragon-24-poete-avant-tout33

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/patrie-danger
http://expositions.bnf.fr/daumier/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/louis-aragon-24-poete-avant-tout


Évaluation : apprentissage de l’essai
• Sur le site de l’Assemblée nationale, consultez les

pages consacrées aux grands moments
d’éloquence, c’est-à-dire à une sélection de
discours qui ont marqué l’histoire de l’Assemblée
nationale :

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-
assemblee/histoire/grands-moments-d-eloquence
• Choisissez le discours qui vous frappe, qui

vous séduit et/ou qui vous convainc le plus.

34

Christiane Taubira : 
« La traite et 
l’esclavage sont un 
crime contre 
l’humanité » 
(18 février 1999)

Robert 
Badinter : « 
L'abolition de 
la peine de 
mort » (17 
septembre 
1981)

André Malraux (1966) : La création des 
Paravents de Jean Genet à l'Odéon -
Théâtre de France (27 octobre 1966)

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-moments-d-eloquence


• À la suite de votre choix, rédigez un essai d’une
cinquantaine de lignes :

Dans un premier temps, vous indiquerez le discours
que vous avez retenu et exprimerez en trente à
quarante lignes, les raisons de votre choix. Vos
arguments mettront en valeur l’art et l’autorité de la
parole retenue, sa portée et son rayonnement, sa
capacité à aborder un objet complexe ou une
question cruciale.
Dans un deuxième temps, vous expliquerez en dix à
vingt lignes, quel sujet et/ou quelle question
mériteraient aujourd’hui selon vous d’être portés
avec art et autorité par un discours à l’Assemblée.
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Simone Veil : « Aucune femme ne recourt de 
gaîté de cœur à l’avortement » (26 novembre 
1974)

Victor 
Hugo : 
« Détruire 
la misère » 
(9 juillet 
1849)



Cours de 
philosophie/programme 
HLP

• Comment construire un cours de 
philosophie à partir d’un 
programme thématique 
(foisonnant)?

• Comment conduire une 
interdisciplinarité bien comprise 
?

• Comment construire un cours de 
philosophie à partir d’un 
découpage historique des 
thèmes?

• Comment aborder 
philosophiquement l’idée d’ 
« humanités »



Humanités et 
philosophie

Distinguer humanités et humanisme

Distinguer humanités et culture générale

Définir les humanités comme la lecture critique 
de textes et d’œuvres 

Comme acquisition d’une pensée et d’une 
expression autonome, par l’appropriation 
critique d’un héritage.



Eviter de 
transformer 
les thèmes en 
notions (trop 
générales)

Repérer plutôt les concepts engagés 
dans les thématiques 
Non le langage en général mais la 
rhétorique, comme une des 
pratiques politiques et 
argumentatives du langage (PARTIE 
1)parole/discours/dialogue ; art : 
technè/empeiria ;
persuader/convaincreNon la connaissance ou la vérité, mais 
les formes de représentation du monde. 
(PARTIE 2)
Représentation, fiction, imitation, 
concepts, lois, système



Construire une 
problématique 
et un parcours

Construire une 
problématique à 

partir d’une question 
simple : 

Exemple: l’art des 
beaux discours 

s’oppose-t-il aux 
débats et à 

l’expression populaire?

Construire un 
parcours : 

Déterminer une série 
de textes et d’œuvres 

(opérer des choix)

En ordonner l’étude 
selon une progression

Quitte à ne pas 
exposer d’emblée le 
parcours comme un 

« cadre »



Histoire et 
historicité

Historicité= construction d’un rapport à l’histoire

Ne pas considérer les périodes comme un cadre

Approfondir la teneur historique propre aux œuvres 
philosophiques (les figures historiques des orateurs chez 
Platon, l’expérience d’un échec de la démocratie etc.)

Fournir aux élèves des repères historiques et favoriser la 
remémoration des cours d’histoire



QUE PEUT 
APPORTER 
L’ORGANISATION DU 
PROGRAMME SELON 
DES THÈMES ?

• Rapporter la 
philosophie à des objets 
(oeuvres, pratiques) 
définis ou à définir

• Il est important de 
s’entendre sur ce dont il 
est question : la 
difference entre 
rhétorique et poétique; 
rhétorique et 
propagande se repère 
mieux à partir de 
l’étude d’oeuvres qui ne 
sont pas directement 
philosophiques

• Exemples de discours 
célèbres (modernes ou 
antiques). En quoi sont-ils 
des exemples de 
rhétorique?

• exemples de poèmes 
antiques notamment, 
différence avec la 
rhétorique, cas particulier 
du théâtre

• Les différentes formes de 
dialogues

• Les mythes hors et dans le 
discours philosophique, les 
images, les figures, les 
paradigmes



Premier semestre
Cours de philosophie

Les pouvoirs de la parole

Période de référence : De 
l’Antiquité à l’âge classique

• L’art de la parole

• L’autorité de la parole

• Les séductions de la parole

• Parcours 1: philosophie et 
rhétorique

• Parcours 2: rhétorique et 
politique

• Parcours 3: Poétique et musique 
(indications)



Parcours 1: philosophie et 
rhétorique

Autour du Gorgias



Arguments rhétoriques et 
arguments rationnels.
La rhétorique exclut-elle 
la raison?
La philosophie se passe-t-
elle de toute rhétorique?

Exemple d’un parcours construit autour de l’étude
d’une oeuvre suivie, dont les principaux moments 
correspondent aux axes du programme

1°) La rhétorique n’est pas une technique mais un 
savoir faire: la philosophie lui oppose l’art du 
dialogue (réfuter, argumenter)

2°) Le pouvoir de la rhétorique produit injustice et 
violence; elle s’appuie sur la foule et s’en joue. Le 
philosophe dialogue avec un interlocuteur.

3°) La persuasion rhétorique relève de la flatterie 
non de la pédagogie : la philosophie lui oppose 
une psychagogie



Un mauvais 
choix?

• Un choix qui pose la « question qui 
tue »

• Se construisant contre la rhétorique, 
contre les fabulateurs 
(mythe/théâtre), la philosophie peut-
elle s’enseigner en relation avec un 
cours de littérature?

• En opposant l’argumentation, la 
démonstration, la réfutation à la 
persuasion, le philosophe ne 
discrédite-t-il pas l’usage littéraire du 
langage?



Point de 
méthode

Éviter l’étude suivie telle 
qu’on la pratique en 
terminale : trop fastidieux 
en première
Retenir quelques temps 
forts du Gorgias

Lui associer d’autres textes (en 
nombre raisonnable) tirés de 
Platon et permettant de discuter le 
propos

exemple Phèdre (les quatre formes de délire, 
le mythe des cigales, la psychagogie).
Ou d’autres textes d’autres philosophes, 
permettant de distinguer rhétorique et 
poétique



Point de 
méthode 
(suite)

S’entendre sur ce dont on parle : non la 
littérature, mais la rhétorique

Travailler à partir d’exemples de discours 
rhétoriques

L’Oraison funèbre de Périclès, en regard de la 
critique de Périclès orateur à la fin du Gorgias

Texte de Gorgias : L’éloge d’Hélène



Point de 
méthode 
(suite)

Faire émerger des figures: celle de Socrate, celle de 
Gorgias, de Périclès, d’autres orateurs et de sophistes

Figure : met en relation idée et histoire, une 
structure théorique et une forme de vie

Utiliser dans la préparation du cours des études 
d’histoire de la rhétorique (pas forcément en cours)

Barbara Cassin : L’effet sophistique

Florence Dupont : L’orateur sans visage



interdisciplinarité

Intervention 
conjointe sur les 

œuvres des 
orateurs, au début 

par exemple ?

Etude d’un poète 
cité par Platon ? 

D’un mythe 
(Prométhée) et de 

la version proposée 
par Protagoras ?

Débat conjoint sur 
la conception de 
l’argumentation

Etc.



Parcours II Rhétorique et 
politique



Rhétorique,république
et démocratie

L’art de bien discourir
conduit-il à court-

circuiter les débats et 
l’expression
populaire?

Exemples de discours qui ont marqué l’histoire contemporaine (Malraux, 
Badinter, Veil). A distinguer de la propagande, et du discours 
journalistique (exemple)

I. L’autorité de la parole se fonde-t-elle sur l’art du discours ou sur le 
pouvoir de celui qui parle?

Bourdieu, Ce que parler veut dire.    Rancière, La mésentente

II. Le statut de l’opinion dans la vie politique

L’espace public (Cité) comme espace d’exposition et de 
compétition/Différence entre vérités de fait et vérités scientifique 

H. Arendt, La condition de l’homme moderne, Qu’est ce que la politique?

III. En marge de l’espace public: le théâtre, le chœur, les femmes, la voix 
des sans-voix.

Vernant/Loraux

Lecture d’Antigone par Hegel (Phénoménologie de l’esprit)

Exercices: Passer du point de vue personnel à l’opinion argumentée. 

Exercice pratique: dialoguéa
Autre exercice pratique fondé sur le théâtre, l’invention de saynètes.



Parcours III Philosophie et musique



Philosophie et 
musique

1°) Musique et philosophie (l’art des muses)
Critique de la rhétorique, étude de la poésie : seconde rhétorique ?
• la question du statut du poète chez Platon, la relation au théâtre 

dans sa critique, ce qu'on entendait par mousikè, la question de la 
mimesis et diegesis, à poursuivre avec Aristote, l'Art poétique 
d'Horace et l'ut pictura poesis in fine.

• Le motif de l'enthousiasme poétique en lisant Ion et Phèdre et son 
réinvestissement via le néoplatonisme à la Renaissance, Ficin , 
Pontus de Tyard,...La poésie et sa matière verbale, travail, 
technique formelle ou inspiration, ou encore réalisation de l'Idée?

2°) Rhétorique et poétique : le travail sur la matière du langage
• Les fatrasies au Moyen- Age, posent la question du langage et du 

sens (redécouvertes par Bataille),
• par suite le laboratoire du vers des Grands rhétoriqueurs ( à mettre 

en perspective avec l'Oulipo au XX°s), jusqu'à la remotivation des 
mots chez Mallarmé.



Exercices 
proposés

Apprendre un 
extrait de discours 

(rhétorique, 
politique, théâtral) 

et s’exercer à le 
prononcer

Organiser un débat 
argumenté selon un 
dispositif maîtrisé 
(dialoguéa ou tout 

autre dispositif)

En rendre compte 
sous la forme d’une 

mise en scène 
collective ou sous la 

forme d’un essai

Exercices à définir : 
essai à partir d’un 

texte, et explication 
de texte (en 

fonction des sujets 
zero et des 

propositions)



Deuxième semestre

• Les représentations du monde

• Période de référence : De la Renaissance aux 
Lumières

• Découverte du monde et rencontre des 
cultures

• Décrire, figurer imaginer

• L’homme et l’animal



Semestre 2

• Les représentations du monde
• Point de départ : « Les paroles gelées » Rabelais, Quart livre, texte qui permet :

– la transition entre le thème du premier semestre et celui des représentations du monde
– une ouverture, par la métaphore des paroles gelées, vers plusieurs questions fondamentales :

• La parole et les mots sont-ils matériels ?
• Peut-on séparer les « mots dits » (énoncé) de son locuteur ? Dans ce cas, qu’est-ce que cela implique sur la matérialité 

et la réalité des mots ?
• Comment distinguer le mot, le signe, le symbole de la réalité qu’il signifie ?
• Pourquoi garder et transmettre la parole des anciens (Platon, Aristote, Pétrone) et de la tradition biblique (évocation de 

Gédéon)

– A l’issue de la lecture de ce texte, on se pose légitimement la question de savoir si la parole 
permet de mettre le monde en mots, ce qui permet d’introduire les problématiques spécifiques du 
semestre.
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Représenter le monde, mettre en mots le 
monde

• Sur le plan philosophique (à modifier et compléter :
– Regard distancié, recherche de la logique
– Question des littéraires aux philosophes : la conceptualisation du monde peut-elle se 

passer de mots ?
– …..

• Sur le plan des arts et de la littérature :
• capturer ou saisir le monde par la fantaisie, le donner à voir, à lire ; matérialiser l’immatériel : 

– Par le langage
– Par les genres, les formes, les images
– Par les sons et la musique…
– Par des pigments et des matières…
– Mettre en forme l’abstrait par le langage
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Approche « littéraire »

• Un contexte historique favorable, la « Renaissance » :
– Découverte du Nouveau Monde et développement de l’imprimerie en 

occident
• Bouleversement profond des représentations du monde
• Circulation importante des idées, des textes qui deviennent accessibles 

« aux lettrés »
• Remise en cause des anciennes croyances, de la tradition chrétienne, de la 

morale vs contre-réforme et réaction obscurantiste, mouvements puritains, 
dévots…. : 

– Organisation du monde ; découverte de peuples « inconnus » de la tradition 
biblique ; réforme de Luther

– Remise en question du monde occidental par le contact avec les « cannibales » 
et les sauvages

• Développement des sciences et de la médecines => 17° siècle, règne de 
Louis XIV, création des académies…

– Période d’intense création artistique et littéraire
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Représenter l’inconnu

• Thèmes du semestre : 
– Découverte des mondes et pluralité des cultures
– Décrire, figurer, imaginer
– L’homme et l’animal 

• Deux grandes questions permettent d’organiser 
la séquence :
– Que dit l’homme dit-il de lui-même à travers ses 

représentations du monde ?
– Quel mouvement la découverte de la pluralité impulse-

t-elle aux relations de l’homme au monde, en occident 
?
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1er temps : poursuivre une chimère ?

Corpus de textes et documents :
– La représentation des sentiments :

• Charles le Brun, Représenter les sentiments et les émotions
• Racine, Andromaque, la folie d’Oreste
• Purcell, Didon et Enée (ou un autre opéra baroque), fin de l’acte 1, le triomphe de l’amour 
• Bernini, La bienheureuse Ludovica Albertoni
https://musee-magnin.fr/objet/la-bienheureuse-ludovica-albertoni-0 (notice du musée Magnin sur une 

reproduction en terre cuite) et  https://en.wikipedia.org/wiki/Blessed_Ludovica_Albertoni
(bonne qualité  de la photo)

– L’homme, reflet de l’animal ou l’animal, reflet de l’homme : peut-on représenter 
la nature 

• La Bruyère, de l’homme, 124 (N**), 128 (« L’on voit certains animaux farouches… »), 142, 143 (le 
sot)

• La Fontaine, le Loup devenu berger
• Buffon, histoire naturelle, cf. exposition virtuelle BNF

– Prolongements : Jules Renard, Histoire naturelle, Apollinaire, le Bestiaire
– Site de l’INRA : http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Expertises/Toutes-les-

actualites/Conscience-animale

Activités déclenchantes : 
- la représentation des sentiments : les passions de Charles Le Brun 

(cf diapo 41)
- l’homme, reflet de l’animal… : Google image (cf diapo 42) : la 

construction anthropocentrique des représentations animalières
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Représenter…
le Brun, 
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« Cette passion rend les 
sourcils pressés et avancés sur 
les yeux, qui sont plus ouverts 
qu’à l’ordinaire ; la prunelle 
enflammée se place au milieu 
de l’œil ; les narines s’élèvent 
et se serrent du côté des yeux 
; la bouche s’entrouvre, et les 
esprits qui sont en 
mouvement donnent une 
couleur vive et ardente »

Charles le Brun
https://alexandrin.org/static/pdf/leB
runPassions.pdf

https://alexandrin.org/static/pdf/leBrunPassions.pdf
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Activités

• 1° partie : 
– Lecture comparée des textes
– Parcours autonomes (en groupe) : 

• analyse, à la lumière des leçons de Le Brun, d’un visage dans un tableau 
de la période classique ou du néoclassicisme

• création d’une anthologie de portraits « des passions » pris dans les 
tragédies classiques ou dans des œuvres romanesques, à la manière de 
Charles Le Brun

• Musique et émotion : présentation d’un extrait musical (classique, populaire) 
dans lequel on essaie d’expliquer comment la musique évoque les 
passions, les sentiments ou les émotions

• 2° partie : 
– Analyse comparée de textes sur un animal : Buffon, La Fontaine, Jules 

Renard
– Création de textes littéraires afin de constituer un bestiaire imaginaire, 

avec justification des procédés utilisés pour « copier le réel »
– Dialogue « philosophique » à mettre en scène sur le thème de la 

conscience des animaux
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2° temps : inventer des mondes

• Corpus de textes et documents :
– Les cannibales : Jean de Léry, Montaigne, gravures de Théodore de Bry
– Utopies et mondes imaginaires : 

• La Città ideale
• Cyrano de Bergerac, États et empires de la Lune, États et empires du soleil 
• Meliès, le Voyage dans la lune (vidéo en ligne, 14 minutes)
• Voltaire, l’El Dorado
• Jules Verne, les Indes noires

– Prolongements : François Place, les Derniers géants
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Parcours littéraire

• Activité de départ : 
– Projection du film de Meliès (à l’appui du premier parcours = 

fantaisie, imaginaire, anthropocentrisme)
• Nécessité de remonter aux sources de l’imaginaire de Méliès :

– Rencontre avec l’inconnu, entre fascination et répulsion
– Besoin d’inventer des mondes pour répondre aux questions/ inquiétudes 

humaines
– Arts, artifices, techniques pour imiter le réel (s’appuyer par exemple sur quelques 

extraits d’Hugo Cabret)

• Ensuite : 
• La découverte de l’Amérique : des Cannibales de J. de Léry à l’Eldorado de 

Voltaire => analyse des textes sur le thème de l’image de l’occident dessinée 
en creux dans ces passages 

• Analyse d’images de Théodore de Bry illustrant Jean de Léry, 
comparaison éventuelle avec photos de C. Lévy-Strauss

• La cité idéale / l’homme de vitruve, de L. de Vinci : analyse d’images
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Activités de groupe

• Présentation d’une utopie dans une œuvre de fiction ou 
dans la littérature d’idées (image animée, image, 
tableau… ou écrit)

• Écriture : présentation d’un Eldorado moderne dans un 
blog (apport de textes et images = projet de groupe)

• Débat préparé (recherche en relation avec les 
professeurs et le CDI
– Peut-on se passer des utopies ?
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Deuxième semestre 
Cours de philosophie

Les représentations du monde
Période de référence : De la 
Renaissance aux Lumières

• Découverte du monde et 
rencontre des cultures

• Décrire, figurer imaginer

• L’homme et l’animal

• Parcours 1: La raison et la critique 
des illusions

• Parcours 2: Maîtriser la nature et 
dominer le monde

• Parcours 3: Les différentes formes 
de représentations



Principales 
difficultés

Profusion, hétérogénéité des thèmes

Matière thématique trop abondante pour être traitée en 
un trimestre

=> faire des choix = non pas laisser de côté des thèmes, 
mais les aborder sous un angle déterminé

Importance du parcours et de la problématisation

C’est le moment où l’idée d’humanité converge avec 
celle d’humanisme. Ne pas laisser de côté cette difficulté



Parcours 1 (deuxième 
partie)

La raison et la critique 
des illusions



La raison et la 
critique des 
illusions

La révolution copernicienne. Critique du 
géocentrisme

La connaissance rationnelle de Dieu. Critique de 
l’anthropomorphisme et de l’anthropocentrisme.

Invention d’un espace profane : la perspective

Critique des prétentions de la raison : le 
sensualisme, le matérialisme

L’animal pauvre en monde ? La notion de 
territoire 



Matériaux

Histoire des sciences (ex. 
Koyré, Du monde clos à 
l’univers infini)

Iconographie, non seulement 
pour la perspective mais 
pour la physique

Textes de philosophie 
classique mais aussi 
techniques et scientifiques

(Spinoza, Appendice au livre I 
de l’Ethique, Galilée Dialogue 
sur les deux grands systèmes 
du monde )



Parcours 3 (deuxième
partie)

Les formes symboliques
(parcours
iconographique)



Maîtriser la 
nature, 
dominer le 
monde

I. Physique et technologie, les lois de la nature

Descartes, 5ème partie du Discours de la méthode. Le projet encyclopédique

II. La naissance du capitalisme / le communisme 
utopique 

Thomas More, Utopie (première et deuxième partie mises en regard)

III. Ethnocentrisme, racisme/cosmopolitisme, 
relativisme culturel

Levi-Strauss, Race et histoire. Montaigne, Diderot

IV. Critique de la dénaturation, éloge de la nature
Première partie du discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes
la naissance du paysage (Anne Cauquelin)

V. L’animal et l’outil



Parcours 2 (deuxième
partie)

Maîtriser la nature, 
dominer le monde



1. Optique, observation, expérimentation



2. L’imitation en peinture, 
musique, au théâtre



3. Voir et savoir, le projet encyclopédique



L’espace de la fiction



5. L’histoire naturelle


