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Derrida, Du droit à la philosophie (1990) 

Ensemble d’essais (textes de conférences, articles et interviews de presse) datant 
de la période 1974-1990, et portant sur le sujet des institutions éducatives. 

L’élément déclencheur était principalement l’annonce de la « Loi Haby » de 1975, 
qui semblait annoncer une réduction de la place de la philosophie dans la structure 
de l’enseignement Français, et dans les programmes. Derrida et d’autres allèrent 

alors créer le Groupe de Recherches sur l'Enseignement Philosophique 

(GREPH). Dans l’élan de ces réflexions et de ces efforts à visée politiques, le Col-

lège international de philosophie (CIPh) verra le jour en 1983. 

Derrida a également mené un séminaire intitulé Du droit à la philosophie (desti-

ner, enseigner, instituer) à partir de janvier 1984 en partenariat entre l’Ecole Nor-
male Supérieure et le Collège international de Philosophie (ouvert quelques mois 
plus tôt). Derrida allait bientôt quitter l’ENS pour devenir directeur d’études à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, sur le thème « Les institutions phi-
losophiques ». C’est cet angle institutionnel qui anime l’ensemble des réflexions de 
ce séminaire, et du volume publié en 1990 : dimension juridique de l’institution 
éducative et plus précisément philosophique (rapport à l’État) ; questionnement sur 
les publics de ces institutions, i.e. sur l’accès à la philosophie, dans sa production 
(légitimité des diverses positions d’autorité) comme dans sa réception (nature et 
diversité du public lycéen puis étudiant). Bien qu’historique et conceptuelle, la ré-
flexion du séminaire de 1984 est aussi continuellement rapportée à un exemple 
particulier : la tentative d’une approche innovante que constitua le Collège Interna-
tional de Philosophie, comme alternative à l’état de fait problématique des institu-
tions d’enseignement de la philosophie en France. 
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Privilège. Titre justificatif et Remarques introductives 

Préface écrite pour la publication du présent volume, en juillet-août 1990. 

Passage 1 — Philosophie et privilèges 

Faut-il nécessairement penser la philosophie comme discipline mère, discipline ne requé-
rant aucune autre pour définir ce qui l’identifie ? Y a-t-il besoin, fonctionnellement, d'une 
telle discipline pour que les autres disciplines puissent s’élaborer ? 

Car la philosophie tient, ce sera mon hypothèse, au privilège 
qu'elle expose. Elle serait ce qui tient à garder, en le déclarant, 
cet ultime ou initial privilège qui consiste à exposer son propre 
privilège : à la menace ou à la présentation, parfois au risque 
de la présentation. 


p. 12


Passage 2 — Un privilège légal 

Nommer une approche (une discipline, un domaine), est-ce forcément en revenir à une 
logique d’autorité autorisant cette acte nommant ? 

Dans ce premier sens, le titre Du droit à la philosophie annonce 
un programme, une problématique et un contrat : on traitera 
des rapports entre le droit et la philosophie. Tout contrat im-
plique d'ailleurs une question de droit et un titre est toujours un 
contrat. Que, dans le cas unique de la philosophie, ce contrat 
soit promis à plus d'un paradoxe, c'est ici notre thème privilé-
gié, le privilège comme notre thème. 


p. 12


Passage 3 — Les chemins de la philosophie (sic) 

Peut-on encore penser en terme de « philosophie propre » et « philosophie enseignée » ? 
Toute proposition philosophique (écrite, orale) n’est-elle pas toujours déjà insérée dans 
une logique éducative et pédagogique particulière ? 
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Si maintenant nous cernons davantage le syntagme « droit à la 
philosophie », ce qui permet de faire du mot droit un adverbe 
autant qu'un nom, nous engendrons ou reconnaissons l'es-
pace d'une autre phrase et donc d'un autre régime de question 
: est-il possible d'aller droit à la philosophie ? de s'y rendre tout 
droit, directement, sans détour ? Cette possibilité ou ce pou-
voir garantiraient du même coup l'immédiateté, c'est-à-dire 
l'universalité et la naturalité de l'exercice philosophique. 
Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Est-il toujours possible, 
comme certains le croient, de philosopher tout droit, directe-
ment, immédiatement, sans la médiation de la formation, de 
l'enseignement, des institutions philosophiques, sans même 
celle de l'autre ou de la langue, de telle ou telle langue ? 


p. 14


1. « Droit de… », « droit à… » : la présupposition institutionnelle 

Passage 4 — Le souvenir des oubliés 

Les institutions éducatives sont-elles fondamentalement des structures de sélection ou 
d’exclusions ? 

Mais à son corps défendant, il peut toujours lui arriver autre 
chose, et la structure de son espace même en est affectée. Elle  
[l’institution] peut d'abord oublier ses propres élus : on sait 
qu'elle en perd parfois le nom dans des profondeurs de plus en 
plus inaccessibles. Et cette sélectivité signifie d'abord, sans 
doute, la finitude d'une mémoire institutionnelle. Toutefois le 
paradoxe est ailleurs, même s'il est aussi l'effet d'une finitude 
essentielle : ce qu'on appelle une institution doit parfois garder 
la mémoire de ce qu'elle exclut et tente sélectivement de vouer 
à l'oubli. La surface de son archive est alors marquée par ce 
qu'elle tient au-dehors, expulse ou ne tolère pas. Elle prend la 
figure inversée du rejet, elle se laisse dessiner par cela même 
qui la menace ou qu'elle ressent comme une menace. Pour 
s'identifier, pour être ce qu'elle est, pour se délimiter elle-
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Derrida, Du droit à la philosophie (1990) 

Ensemble d’essais (textes de conférences, articles et interviews de presse) datant 
de la période 1974-1990, et portant sur le sujet des institutions éducatives. 

L’élément déclencheur était principalement l’annonce de la « Loi Haby » de 1975, 
qui semblait annoncer une réduction de la place de la philosophie dans la structure 
de l’enseignement Français, et dans les programmes. Derrida et d’autres allèrent 

alors créer le Groupe de Recherches sur l'Enseignement Philosophique 

(GREPH). Dans l’élan de ces réflexions et de ces efforts à visée politiques, le Col-

lège international de philosophie (CIPh) verra le jour en 1983. 

Derrida a également mené un séminaire intitulé Du droit à la philosophie (desti-

ner, enseigner, instituer) à partir de janvier 1984 en partenariat entre l’Ecole Nor-
male Supérieure et le Collège international de Philosophie (ouvert quelques mois 
plus tôt). Derrida allait bientôt quitter l’ENS pour devenir directeur d’études à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, sur le thème « Les institutions phi-
losophiques ». C’est cet angle institutionnel qui anime l’ensemble des réflexions de 
ce séminaire, et du volume publié en 1990 : dimension juridique de l’institution 
éducative et plus précisément philosophique (rapport à l’État) ; questionnement sur 
les publics de ces institutions, i.e. sur l’accès à la philosophie, dans sa production 
(légitimité des diverses positions d’autorité) comme dans sa réception (nature et 
diversité du public lycéen puis étudiant). Bien qu’historique et conceptuelle, la ré-
flexion du séminaire de 1984 est aussi continuellement rapportée à un exemple 
particulier : la tentative d’une approche innovante que constitua le Collège Interna-
tional de Philosophie, comme alternative à l’état de fait problématique des institu-
tions d’enseignement de la philosophie en France. 
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Nietzsche, Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement 
(1872) 

Série de 5 conférences prononcées par F. Nietzsche au musée de la ville de Bâle 
(Suisse), entre Janvier et Mars 1872. Nietzsche avait été nommé Professeur de Phi-
lologie classique trois ans plus tôt dans l’université de cette ville, à seulement 
24 ans. 

Le texte de la conférence consiste en un récit fictif, présenté par Nietzsche comme 
un souvenir de jeunesse. On y retrouve Nietzsche allant avec ses amis d’université 
pour une après-midi en forêt. Ils y rencontrent un vieux professeur d’université qui 
attend l’arrivée d’un ami. Il est accompagné de son élève. Nietzsche et ses cama-
rades assistent à des débats entre ces deux personnages, au sujet de la valeur des 
établissements d’enseignement, de leur nature, de leurs structures, de leurs pro-
grammes. Ils interviennent occasionnellement. 

Nietzsche arrêta la série de conférence alors qu’un dernier épisode était attendu. Il 
annulera de même le projet de publication du texte. 
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Derrida, Otobiographies — L’enseignement de Nietzsche et la 
politique du nom propre (1976) 

Conférence prononcée par Jacques Derrida à l’Université de Virginie (USA) en 
1976. Elle fut publiée en Français seulement en 2005. 

Derrida présenta à nouveau une partie de ce texte à l’Université de Montréal en 
1979. Cette conférence fut suivie de tables rondes dont les échanges, longs et éla-
borés, furent retranscrits. 

La conférence n’aborde pas seulement Nietzsche et le texte de Sur l’avenir de nos 
établissements d’enseignement. En 1976, Derrida fut invité pour parler à l’occasion 
du bicentenaire de la Déclaration d’Indépendance américaine. Il le fait brièvement 
dans les premières sections, avant de relier ce thème à Nietzsche et à la question 
des institutions d’enseignement. 
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Séance 4 

LA CLASSE DES GÉNIES 
Me. 2 Décembre 2020


Discussion de l’essai Schopenhauer Educateur, par 
F. Nietzsche (1874).
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Nietzsche, Schopenhauer Éducateur (1874) 

Essai composé par Nietzsche entre Mars et Juillet 1874, et publié individuellement 

à l’automne de cette année. Il deviendra la troisième partie des Considérations 

Inactuelles, composées entre 1873 et 1876. 
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Passage 1 — La trace	 4 

Passage 2 — L’archi-écriture	 4 

Passage 3 — La rétention du temps : la différance	 5 

Passage 4 — Du vécu à la constitution des textes : l’ « origine » différentielle du sens	 5 

Passage 5 — La trace permet l’expérience de l’espace et du temps, et leur articulation	 6 

Passage 6 — Inspirations pour le choix du terme « trace » (Levinas, Heidegger, Freud, 
Nietzsche, biologie contemporaine)	 7 

1

Séance 5 

LA CONNAISSANCE COMME TRACE 
Me. 16 Décembre 2020


Discussion d’une proposition théorique sur la base du 
concept de trace développé dans De la grammatologie, par 
J. Derrida (1967).
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Derrida, De la grammatologie (1967) 

Texte majeur du début de l’oeuvre de Derrida, publié en 1967, même année que la 

collection d’essais L’écriture et la différence et l’essai La voix et le phénomène. 
De la grammatologie agence et complète une série d’articles écrits par Derrida de-
puis 1964. Le texte est divisé en deux parties. L’écriture avant la lettre (131 p.), 
propose, selon Derrida « une matrice théorique », qui est ensuite « mis(e) à 
l’épreuve » dans une seconde partie, Nature, culture, écriture (298 p.), qui s’orga-

nise notamment autour d’une lecture détaillée de l’Essai sur l’origine des langues 
de Jean-Jacques Rousseau. 
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DERRIDA, « LA DIFFÉRANCE » (1968) 3 
Passage 1 — Une différence qui ne s’entend pas	 4 

Passage 2 — Parler de la différance ? Ressemblance avec la théologie négative. La diffé-
rence ouvre l’espace de la philosophie	 4 

Passage 3 — Partir de notre époque	 5 

1

Séance 6 

LA CONNAISSANCE COMME TRACE 
L’APPRENTISSAGE COMME DIFFÉRANCE 
LA PÉDAGOGIE COMME SENSIBILISATION 

Me. 6 Janvier 2020


Discussion d’une proposition théorique sur la base du 
concept de différance développé dans « La différance », par 
J. Derrida (1968).



Passage 4 — Différer : un double sens. Premier sens : temporiser	 6 

Passage 5 — Différer. Second sens : distinguer	 6 

Passage 6 — Terminer en -ance	 7 

Passage 7 — Combiner les deux sens ? Partir du signe	 7 

Passage 8 — Le précédent linguistique : Saussure	 8 

Passage 9 — La différance, mouvement d’effets de différence. La trace	 9 

Passage 10 — Substitutions non-synonymiques	 10 

Passage 11 — Différance et présence	 10 

Passage 12 — La question « qu’est-ce que ? ». La forme de la question	 11 

Passage 13 — Ce « qui » ne serait pas l’ « étant présent à soi », la conscience	 12 

Passage 14 — Le privilège du présent. La conscience comme effet	 13 

Passage 15 — Précédents de la différance : Nietzsche	 13 

Passage 16 — Précédents de la différance : Freud	 14 

Passage 17 — Précédents de la différance : Levinas	 16 

Passage 18 — Précédents de la différance : Heidegger. La différence ontico-ontologique (la 
différence entre être et étant)	 17 

Passage 19 — Le « nom » de la différance	 18 

Propositions théoriques 19 

Proposition 2 — La connaissance comme trace	 19


Proposition 3 — L’apprentissage comme différance	 22


Proposition 4 — La pédagogie comme sensibilisation	 24
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Derrida, « La Différance » (1968) 

Texte d’une conférence présentée par Derrida en 1968 à la Société française de 
philosophie, publié dans une revue et un ouvrage collectif cette même année, puis 

dans Marges de la philosophie en 1972. Il revient sur le terme de différance, écrit 
avec un a, qu’il avait commencé à utiliser dans plusieurs de ses textes, notamment 
depuis la conférence « Genèse et structure et la phénoménologie » en 1959. 
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DERRIDA, « LA STRUCTURE, LE SIGNE ET LE JEU DANS LE DISCOURS DES SCIENCES HUMAINES » 
(1968) 3 

Passage 1 — Structure et centre	 4 

Passage 2 — La philosophie et les substitutions du centre	 5 

Passage 3 — La rupture du centre	 6 

Passage 4 — Le jeu du centre dans les sciences humaines. Le cas de l’ethnologie.	 8 

1

Séance 7 

L’ENSEIGNEMENT COMME JEU 
Me. 20 Janvier 2020


Discussion d’une proposition théorique sur la base du 
concept de jeu développé dans « La structure, le signe et le 
jeu dans le discours des sciences humaines », 
par J. Derrida (1968).



Passage 5 — Pourquoi choisir Lévi-Strauss ? Scandales des systèmes et origines du sens	 9 

Passage 6 — Un langage portant sa propre critique. Deux approches.	 10 

Passage 7 — Le bricoleur et l'ingénieur	 11 

Passage 8 — Le bricolage serait une activité mythopoétique (créatrice de mythes)	 12 

Passage 9 — Les risques du jeu. Abandonner toute exigence épistémique ?	 13 

Passage 10 — Rentrer dans le jeu : ne pas chercher l’exhaustivité	 14 

Passage 11 — L’impossibilité de la totalisation. Deux approches.	 15 

Passage 12 — Jeu et histoire	 16 

Passage 13 — Jeu et présence	 17 

Passage 14 — Les deux faces du jeu	 17 

Passage 15 — Il n’y a pas de choix à faire	 18 

Propositions théoriques 19 

Proposition 5 — L’enseignement comme jeu	 19
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Derrida, « La structure, le signe et le jeu dans le discours des 
sciences humaines » (1968) 

Ce texte fut présenté par Derrida au Colloque international de l’Université Johns 
Hopkins (Baltimore), organisé sur le thème « Les langages critiques et les sciences 
de l’homme », en Octobre 1966. Ce colloque, organisé notamment par René Girard 
et invitant entre autres Jacques Lacan, devait se faire la vitrine de la pensée struc-
turale française aux États-Unis, mais elle fut finalement surtout considérée comme 
l’événement qui provoqua le développement du « mouvement post-structuraliste » 
aux États-Unis, en particulier grâce au texte de Derrida. Dans celui-ci, Derrida dé-
veloppe une critique du structuralisme par une certaine affirmation du « jeu », en 
s’attardant sur quelques textes de Claude Lévi-Strauss, figure majeure de l’ethno-
logie structurale. 
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DERRIDA, L’UNIVERSITÉ SANS CONDITION (1998) 3 
Passage 1 — Université, vérité et oeuvre	 4 

Passage 2 — Tout dire en publique : un droit	 4 

Passage 3 — L’impuissance de l’inconditionnalité	 5 

Passage 4 — Profession, professer : le performatif de l’enseignement	 5 

Passage 5 — L’oeuvre au-delà des beaux arts	 6 
1

Séance 8 

L'ENSEIGNEMENT COMME PERFORMANCE, 
LE COURS COMME OEUVRE 

Me. 3 Février 2020


Discussion d’une proposition théorique sur la base de 
L’université sans condition, par J. Derrida (1998).



Passage 6 — Kant à l’oeuvre	 7 

Passage 7 — L’à venir des oeuvres performatives des Humanités	 7 

Passage 8 — L’engagement du professeur	 8 

Passage 9 — Pratique théorique et travail	 9 

Passage 10 — Tout travail n’aboutit pas à une oeuvre. Les négociations du statut d’oeuvre	 9 

Passage 11 — Principes de la frontière constatif-performatif	 11 

Passage 12 — Législation de la frontière à l’université (Kant)	 12 

Passage 13 — L’université à l’époque de la fin du travail	 13 

Passage 14 — La fin d’une certaine figure du professeur et de son autorité	 13 

Passage 15 — L’événement au-delà du performatif	 14 

Passage 16 — L’expérience du « peut-être »	 15 

Passage 17 — L’indépendance inconditionnelle : libérée du fantasme de la souveraineté	 15 

Passage 18 — Professions de JD	 15 

Propositions théoriques 16 

Proposition 6 — L’enseignement comme performance, le cours comme oeuvre	 16
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Derrida, L’université sans condition (1998) 

Ce texte est celui d’une conférence présentée par Jacques Derrida à l’Université de 
Stanford en avril 1998, sur le thème imposé de l’art et des humanités dans l’avenir 

de l’université. Titre initial de la conférence : « L'avenir de la profession ou L'uni-

versité sans condition (grâce aux « Humanités », ce qui pourrait avoir lieu de-

main) ». Il y discute notamment de la distinction austinienne entre discours consta-
tifs et discours performatifs autour du cas particulier de la profession d’enseignant. 
Il s’appuie sur La critique de la faculté de juger de Kant pour tracer les racines his-
toriques du refus de considérer l’enseignement comme potentiellement performatif. 
Enfin, une section discute la situation contemporaine de l’enseignement universi-
taire dans le cadre plus général de l’évolution des mondes professionnels, en ré-
ponse à La Fin du travail, oeuvre de Jeremy Rifkin sortie trois ans plus tôt. 
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Propositions théoriques 2 

Proposition 7 — L’enseignement comme soin initiatique	 2

1

Séance 9 

L'ENSEIGNEMENT COMME SOIN INITIATIQUE 
Me. 17 Février 2020


