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II. 1. 2. Reperes 
L'etude methodique des notions est precisee et enrichie par des 
reperes auxquels le professeur fait refärence dans la conduite de son 
enseignement. II y a lieu de Jes formuler explicitement, pour en 
faciliter l'appropriation par Jes eleves. Un petit nombre de ceux dont 
1 'usage est le plus constant et le plus formateur est repertorie, par 
ordre alphabetique, sous le tableau des notions. 
Chacun de ces reperes presente deux caracteristiques: il s'agit, d'une 
part, de distinctions lexicales operatoires en philosophie, dont la 
reconnaissance precise est supposee par la pratique et la mise en 
forme d'une pensee rigoureuse, et, d'autre part, de distinctions 
conceptuelles accreditees dans la tradition et, ä ce titre, constitutives 
d'une culture philosophique elementaire. 
Les distinctions ainsi specifiees presentent un caractere operatoire et, 
ä des degres variables, transversal, qui permet de !es mobiliser 
progressivement, en relation avec l'exarnen des notions et I'etude des 
ceuvres, ainsi que dans les divers exercices proposes aux eleves. Par 
exemple, la distinction cause/fin peut etre irnpliquee dans l'exarnen 
de notions telles que l'art et la technique, Ies echanges, Ie bonheur, 
etc., ou la distinction persuader/convaincre peut intervenir dans celui 
de notions telles que la verite, la raison et Ia croyance, Ia justice et Ia 
loi, etc. 
C'est aussi pourquoi ces reperes ne feront en aucun cas l'objet d'un 
enseignement separe ni ne constitueront des parties de cours ; le 
professeur determinera ä quelles occasions et dans quels contextes il 
en fera le mieux acquerir par les eleves l'usage pertinent, qui ne 
saurait se reduire a un apprentissage mecanique de definitions. 

Notions 

La culture - L'art et la technique 
- Les echanges 

La verite - La raison et la croyance 
- L'experience 

La libcrte - La justice et la loi 
- Le bonheur 

Reperes 

Absolu / relatif - Abstrait / concret - Cause / fin -
Contingent I necessaire / possible - En fait / en droit -
Expliquer I comprendre - Identite / egalite / difference -
Legal / legitime - Objectif / subjectif -
Obligation I contrainte - Persuader / convaincre -
Principe ! consequence -
En theorie / en pratique -
Universel I general I particulier / singulier 

II. 2. Auteurs 
L'etude de textes choisis dans !es ceuvres des auteurs majeurs est un 
element constitutif de toute culture philosophique, meme elementaire. 
II ne s 'agit pas, au travers d'un survol historique, de recueillir une 
information factuelle sur des doctrines ou des courants d' idees, mais 

bien d'enrichir la reflexion de l'eleve sur !es problemes 
philosophiques par une connaissance directe de leurs formulations et 
de leurs developpements les plus authentiques. C'est pourquoi Ie 
professeur ne dissociera pas l'explication et Je commentaire de textes 
du traitement des notions figurant au programme. 
L 'etude des textes, dont le choix est laisse ä l'appreciation du 
professeur, sera adaptee ä l'horaire de Ja classe. Dans !es classes des 
series technologiques, eile pourra porter sur un ensemble de textes 
courts soutenant de far,;on topique l'analyse d'une notion ou l'exarnen 
d'un probleme ; elle ne prendra donc pas necessairement Ja forme 
d'une analyse suivie et systematique d'une ceuvre. Bien entendu, Je 
professeur peut toujours utiliser dans son enseignement des ecrits 
d'auteurs qui ne figurent pas sur cette liste, y compris en !es 
empruntant ä Ja litterature ou aux sciences humaines. 

Platon, Aristote, Epicure, Lucrece, Ciceron, Seneque, Epictete, Marc 
Aurele, Sextus Empiricus, Plotin, Augustin, Averroes, Anse/m, 
Thomas d'Aquin, Guillaume d'Ockham. 
Machiavel, Montaigne, Bacon, Hobbes, Descartes, Pascal, Spino=a, 
locke, Malebranche, Leibniz, Vico, Berkeley, Condil/ac, 
Montesquieu, Hume, Rousseau, Diderot, Kant. 
Hegel, Schopenhauer, Tocquevil/e, Comte, Cournot, Mill, 
Kierkegaard, Marx, Niet::sche, Freud, Durkheim, Husserl, Bergson, 
Alain, Russe//, Bache/ard, Heidegger, Wittgenstein, Popper, Sartre, 
Arendt, Merleau-Ponty, Levinas, Foucault. 

III. Apprentissage de la reflexion 
philosophique 

Les formes de discours ecrit !es plus appropriees pour evaluer Je 
travail des eleves en philosophie sont la dissertation et !' explication 
de texte. La preparation et la pratique de ces exercices dans !es 
classes terminales des series technologiques tiennent compte ä Ja fois 
de l'horaire irnparti a l'enseignement de Ja discipline et de Ja culture 
scolaire commune aux eleves de ces series. 

La dissertation est l'etude methodique et progressive des diverses 
dimensions d'une question donnee. A partir d'une premiere definition 
de l'interet de cette question et de la formulation du ou des problemes 
qui s'y trouvent impliques, l'eleve developpe une analyse suivie et 
coherente correspondant a ces problemes, analyse etayee d'exemples 
et mobilisant avec Je discernement necessaire !es connaissances et !es 
instrurnents conceptuels a sa disposilion. 
L 'explication s' attache a degager !es enjeux philosophiques et la 
demarche caracteristique d'un texte de longueur restreinte. En 
interrogeant de maniere systematique Ja lettre de ce texte, elle precise 
le sens et Ja fonction conceptuelle des termes employes, mel en 
evidence les elements implicites du propos et decompose !es 
moments de l'argumentation, sans jarnais separer l'analyse formelle 
d'un souci de comprehension de fond, port.ant sur le probleme traite 
et sur l'interet philosophique de Ja position construite et assumee par 
l'auteur. 
Dissertation et explication de texte sont deux exercices complets, qui 
reposent d'abord sur l'acquisition d'un certain nombre de normes 
generales du travai l intellectuel, telles que l'obligation d'exprimer ses 
idees sous Ja fonne Ja plus simple et Ja plus nuancee possible, celle de 
n'introduire que des tem1es dont on est en mesure de justifier 
l'emploi, celle de preciser parmi !es sens d'un mot celui qui est 
pertinent pour Je raisonnement que l'on conduit, etc. Les deux 
exercices permettent de former et de verifier l'aptitude de l'eleve a 
utiliser les concepts elabores et les refle.xions developpees, ainsi qu 'a 
transposer dans un travail philosophique personnel et vivant !es 
connaissances acquises par I 'etude des notions et des a:uvres. La 
maitrise des distinctions contenues dans la liste des reperes (Il.1.2) 
aide l'eleve a analyser et ä comprendre les sujets et les textes 
proposes a la reflexion et ä construire un propos conceptuellement 
organise. 
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Les exigences associees ä ces exercices, tels qu' iJs sont proposes et 
enseignes en classe terminale, ne portent donc ni sur des regJes 
purement formelles, ni sur la demonstration d'une cuJture et d'une 
capacite intellectuelle hors de portee. Elles se ramenent aux 
conditions elementaires de la retlexion, et ä la demande faite ä l'eleve 
d'assumer de maniere personnelle et entiere la responsabilite de Ja 
construction et du detail de son propos. 

La realisation de cet objectif dans les classes terminales des series 
technologiques comporte des conditions specifiques de reussite. 
Les capacites ä developper par les eleves sur le plan methodologique 
consistent principalement ä introduire ä un probleme, ä mener ou 
analyser un raisonnement, ä apprecier la valeur d'un argument, ä 
exposer et discuter une these pertinente par rapport a un probleme 
bien defini, ä rechercher un exemple illustrant un concept ou une 
difficulte, ä etablir ou restituer une transition entre deux idees, ä 
elaborer une conclusion. 
La maniere dont les eleves s'approprient ces capacites sera 
regulierement verifiee au cours de l'annee scolaire, que ce soit sous 
forme ecrite ou sous forme orale, dans le cadre de devoirs complets 
ou d'exercices correspondant particulierement ä l'une ou l'autre 
d'entre elles. L'amelioration de l'expression et la maltrise de la 
langue y feront l'objet d'une attention constante. 
Le professeur doit aussi trouver les mMiations et les modes de 
participation qui permettent aux eleves de comprendre le sens et 
l'interet pour eux des questions traitees. n est ainsi amene a articuler 
avec la reflexion philosophique les competences specifiques acquises 
par les eleves. En particulier, il veillera precisement a tenir compte, 
dans le traitement des notions du programme, dans le choix des textes 
etudies et dans la definition des sujets d'exercices proposes aux 
eleves, de leur orientation dans tel ou tel domaine de competence 
technologique. 
La liberte pMagogique est d'autant plus necessaire que la reussite des 
eleves peut etre favorisee par des formes de travail qui ne s'en 
tiennent pas au seul cadre de la les;on. C'est pourquoi il n'y a pas lieu 
de foumir une liste exhaustive des demarches propres a la reflexion 
philosophique, ni par consequent une defmition limitative des 
conditions methodologiques de son exercice. Le professeur 
s'attachera ä en faire percevoir le benefice aux eleves, non seulement 
pour l'amelioration de Jeurs resultats scolaires, mais plus 
generalement pour la maitrise de Jeur propre pensee et pour son 
expression Ja plus cJaire et convaincante. 


