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PARENT, Marc 
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Baccalaureat en theologie 

G R A D E : Bachelier en theologie. B.Th. 
Le baccalaureat en theologie permet un cheminement specialise ou un 
cheminement incluant une mineure dans I'une des disciplines suivan
tes : economique. etudes anglaises, eludes francaises, geographie, his
toire, philosophie. pedagogie. 

OBJECTIFS 

Permettre a l'etudiant : 

- d'acquerir une formation en theologie orientee vers I'analyse du 
phenomene religieux: 

- de maitriser le modeie theologique et de I'appliquer a une reflexion 
sur la foi. la culture religieuse et les comportements humains: 

- d'acquerir une formation theologique adaptee a notre milieu et a no-
tre temps qui le prepare, le cas echeant, soit au ministere sacerdotal 
ou a d'autres ministeres ecciesiaux, soit a divers types d'interven
tion chretienne dont I'evangeiisation ou d'autres engagements pas-
toraux ; 

- d'acquerir une formation en sciences religieuses et en pedagogie^, 
en vue de se preparer, le cas echeant, a l'enseignement au secon
daire. 

ADMISSION 

Condition generate 

Condition generale d'admission aux programmes de 1e' cycle de l'Uni
versite (cf. Reglement des etudes) 

REGIME OES ETUDES 

Regime regulier a temps complet ou a temps partiel 

CREDITS EXIGES : 90 

PROFIL DES E T U D E S 

CHEMINEMENT COMMUN 

Activites pedagogiques obligatoires (12 credits) 

CR 

BBL 200 La foi d'lsrael 3 
PTR 240 Psychologie religieuse I 3 
THL 200 Anthropologie theologique fondamentale 3 
THL 210 Sacramenlalite 3 

CHEMINEMENT SPECIALISE 

• 12 credits d'activites pedagogiques obligatoires du cheminement 
commun 

• 78 credits d'activites pedagogiques obligatoires. a option et au 
choix suivantes : 

Activites pedagogiques obligatoires (12 credits) 

CR 

BBL 201 La loi dans la Bible 3 
SHR 200 Methodologie scientifique dans l'etude des religions 3 
THL 201 Revelation et tradition 3 
THL 202 Theologie de la foi 3 

Activites pedagogiques a option (60 ou 66 credits) 
Vingt ou vingt-deux activites pedagogiques. dont au moins une dans 
chacun des blocs I et II, douze dans le bloc III et six ou huit autres activi
tes parmi les activites des blocs I a IV, l'etudiant ne pouvant toutefois 
choisir plus de quatre ou six activites dans le bloc IV, selon qu'il s'inscrit 
ou pas a des activites pedagogiques au choix. 
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BLOC I 

THL 230 
THL 231 
THL 232 
THL 233 

BLOC II 

THL 220 
THL 221 

BLOC III 

BBL 202 
BBL 300 
BBL 301 
BBL 302 
BBL 400 
BBL 401 
BBL 402 
BBL 403 
BBL 404 
BBL 500 
BBL 501 
BBL 502 
BBL 901 
BBL 902 
BBL 910 
THL 300 
THL 301 
THL 302 
THL 303 
THL 304 
THL 305 
THL 306 
THL 307 
THL 308 
THL 309 
THL 310 
THL 311 
THL 312 
THL 313 
THL 314 
THL 321 
THL 322 
THL 323 
THL 324 
THL 330 
THL 340 
THL 350 
THL 351 
THL 352 
THL 353 
THL 500 
THL 501 
THL 502 
THL 503 
THL 504 
THL 513 
THL 521 
THL 522 
THL 523 

THL 524 
THL 525 
THL 526 

BLOC IV 

ERL 300 
ERL 301 
ERL 310 

PTR 241 
PTR 301 
PTR 330 
PTR 340 
SHR 311 
SHR 320 

S- 2 

Relorme el contre-reiorme 

Histoire et geographie bibliques 
Les prophetes 
Les sages 
Les psaumes. priere d'hier pour aujourd'hui 
Actes des apdtres 
Les evangiles synoptiques 
Les recits de la resurrection et de l'enfance 
Paul et les Chretiens d'aujourd'hui 
Evangile et litterature johannique 
Bible et creation 
L'apocalyptique (seminaire) 
Le messianisme dans l'Ancien Testament 
Hebreu biblique I 
Hebreu biblique II 
Grec biblique 
Le Christ 
L'Eglise 
Le mystere de Dieu 
Theologie de la creation 
Eschatologie et esperance 
Anthropologie theologique I 
Anthropologie theologique II 
LEsprit-Sainl 
Foi et pouvoir 
Theologie de la liberation 
Theologie mariale et feminisme 
Les signes sacramentels de l'option chretienne 
Confirmation et Eucharistie 
Le manage des Chretiens 
Les ministeres de l'Eglise 
Structures de I'agir humain 
Evangile el ethique 
Ethique et organisation sociale de la vie humaine 
L'Esprit dans la vie du croyant 
Vatican II et aujourd'hui 
Droit ecclesial post-conciliaire 
Theologie des comportements religieux 
L'experience chretienne 
La priere dans I'experience chretienne 
Dosage affectivite - raison dans I'experience de loi 
Approche philosophique du phenomene religieux 
Les femmes el la symbolique chretienne 
Etude de certaines sources en christologie 
La resurrection de Jesus 
Analyse structurale de textes fondateurs 
Les divorces remaries civilement 
Questions particulieres de morale 
Sexualite et verite de l'homme 
Engagement Chretien au Quebec - Theorie et prati
que 
La foi chretienne et le socio-politique 
Recherche ethique sur le suicide 
Ecologie : approches theologiques 

Introduction a la catechese I 
Introduction a la catechese II 
Formation morale et enseignement religieux com
pares 

Psychologie religieuse II 
Evangelisation et communication 
Stage 
Atelier d'integration pastorate 
L'lslam 
Hindouisme hier et aujourd'hui 

CR 

3 
3 
3 
3 

CR 

3 
3 

CR 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

CR 

3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

SHR 326 
SHR 330 
SHR 350 
SHR 351 
SHR 360 
SHR 361 

SHR 381 

Le Bouddhisme en Inde et au Japon 3 
Rencontre des religions 3 
Sociologie historique du christianisme 3 
Sociologie des mouvements messianiques 3 
Les nouveaux groupes religieux au Quebec 3 
Nationalist™ et catholicisme au Quebec - Fin du 
19« 3 
Examen du probleme des normes dans la societe 3 

Activites pedagogiques au choix (6 ou 0 credits) 

CHEMINEMENT INCLUANT UNE MINEURE (autre que pedagogie) 

• 30 credits d'activites pedagogiques de la discipline choisie 

• 12 credits d'activites pedagogiques obligatoires du cheminemenl 
commun 

• 48 credits d'activites pedagogiques a option suivantes : 

Activites pedagogiques a option (48 credits) 

Une activite parmi les suivantes : 

CR 

BBL 201 La foi dans la Bible 3 
THL 201 Revelation et tradition 3 
THL 202 Theologie de la loi 3 
Quinze activites choisies parmi les activites pedagogiques du pro
gramme. 

CHEMINEMENT INCLUANT LA MINEURE EN PEDAGOGIE 

• 30 credits d'activites pedagogiques de la mineure en pedagogie 

• 12 credits d'activites pedagogiques obligatoires du cheminement 
commun 

• 48 credits d'activites pedagogiques obligatoires et a option suivan
tes : 

Activites pedagogiques obligatoires (12 credits) 

ERL 300 Introduction a la catechese I 
THL 300 Le Christ 
THL 301 L'Eglise 
THL 322 Evangile et ethique 

CR 

3 
3 
3 
3 

Activites pedagogiques a option (36 credits) 
Douze activites pedagogiques, dont au moins une dans chacun des 
blocs I a IV, cinq dans le bloc V et trois autres activites choisies parmi les 
activites des blocs I a V. 

BLOC I 

ERL 
ERL 

301 
310 

BLOC II 

201 
201 

THL 202 

BBL 
THL 

BLOC III 

THL 
THL 

311 
312 

BLOC IV 

BBL 401 
BBL 402 

Introduction a la catechese II 
Formation morale et enseignement religieux com
pares 

La foi dans la Bible 
Revelation et tradition 
Theologie de la foi 

Les signes sacramentels de l'option chretienne 
Confirmation et Eucharistie 

Les evangiles synoptiques 
Les recits de la resurrection el de l'enfance 

CR 

3 

CR 

3 
3 
3 

CR 

3 
3 

CR 

3 
3 
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BLOC V 

CR 

BBL 202 Histoire el geographie bibliques 3 
BBL 300 Les prophetes 3 
BBL 301 Les sages 3 
BBL 302 Les psaumes, priere d'hier pour aujourd'hui 3 
BBL 400 Actes des apotres 3 
BBL 403 Paul et les Chretiens d'aujourd'hui 3 
BBL 404 Evangile et litterature johannique 3 
BBL 500 Bible et creation 3 
BBL 501 L'apocalyptique (seminaire) 3 
BBL 502 Le messianisme dans l'Ancien Testament 3 
PTR 241 Psychologie religieuse II 3 
PTR 301 Evangelisation et communication 3 
PTR 340 Atelier d'integration pastorale 3 
SHR 200 Methodologie scientilique dans l'etude des religions 3 
SHR 311 L'lslam 3 
SHR 320 Hindouisme hier el aujourd'hui 3 
SHR 326 Le Bouddhisme en Inde et au Japon 3 
SHR 330 Rencontre des religions 3 
SHR 350 Sociologie historique du christianisme 3 
SHR 351 Sociologie des mouvements messianiques 3 
SHR 360 Les nouveaux groupes religieux au Quebec 3 
SHR 361 Nationalisme el calholicisme au Quebec - Fin du 

19« 3 
SHR 381 Examen du probleme des normes dans la societe 3 
THL 220 Introduction aux Peres de l'Eglise 3 
THL 221 Le christianisme au Moyen-Age 3 
THL 230 Histoire de l'Eglise primitive 3 
THL 231 Reforme et contre-r6forme 3 
THL 232 Eglise el societe aux 19> et 20° siecles 3 
THL 233 Histoire religieuse du Quebec 3 
THL 302 Le mystere de Dieu 3 
THL 303 Theologie de la creation 3 
THL 304 Eschatologie et esperance 3 
THL 305 Anthropologie theologique 1 3 
THL 306 Anthropologie theologique II 3 
THL 307 L'Esprit-Sainl 3 
THL 308 Foi el pouvoir 3 
THL 309 Theologie de la liberation 3 
THL 310 Theologie mariate et feminisme 3 
THL 313 Le mariage des Chretiens 3 
THL 314 Les ministeres de l'Eglise 3 
THL 321 Structures de I'agir humain 3 
THL 323 Ethique et organisation sociale de la vie humaine 3 
THL 324 L'Esprit dans la vie du croyant 3 
THL 330 Vatican II el aujourd'hui 3 
THL 340 Droit ecclesial post-conciliaire 3 
THL 350 Theologie des comportements religieux 3 
THL 351 L'experience chretienne 3 
THL 352 La priere dans I'experience chretienne 3 
THL 353 Dosage aflectivite - raison dans I'experience de foi 3 
THL 500 Approche philosophique du phenomene religieux 3 
THL 501 Les lemmes et la symbolique chretienne 3 
THL 502 Etude de certaines sources en christologie 3 
THL 503 La resurrection de Jesus 3 
THL 504 Analyse structurale de texles fondateurs 3 
THL 513 Les divorces remaries civilement 3 
THL 521 Questions particulieres de morale 3 
THL 522 Sexualite et verite de l'homme 3 
THL 523 Engagement Chretien au Quebec - Theorie el prati

que 3 
THL 524 La foi chretienne et le socio-politique 3 
THL 525 Recherche eihique sur le suicide 3 
THL 526 Ecologie : approches Iheologiques 3 

MINEURE EN THEOLOGIE (30 credits) 

Activites pedagogiques a option (30 credits) 

Choisies parmi tes activites pedagogiques des programmes de certilical 
de culture religieuse et de baccalaureat en theologie. 

Maitrise en enseignement religieux 
La maTtrise en enseignement religieux permet un cheminement de type 
« C soit avec accent sur les cours, ou un cheminement de type - R» , 
soit avec accent sur la recherche. 

G R A D E : Maitre es arts. M.A. 

OBJECTIFS 

Permettre a l'etudiant: 

- d'analyser son action educative a l'aide d'activites pedagogiques 
inspirees des methodes de recherche-action; 

- de translormer son action educative en vue de la rendre plus per
sonnelle, plus conereme. plus efficace et finalement plus appropriee 
au message a transmettre par l'enseignement religieux ou l'educa
tion de la foi. 

ADMISSION 

Condition generale 

Grade de l e r cycle en theologie, en sciences religieuses ou l'equivalent. 

Condition particuliere 

Exercer des lonctions d'educateur de ta foi depuis au moins deux ans. 

REGIME O E S E T U D E S 

Regime regulier a temps complet ou a temps partiel 

CREDITS E X I G E S : 45 

PROFIL DES E T U D E S 

CHEMINEMENT OE TYPE • C -

Trois sessions d'activites communes (15 credits) 
Ces sessions d'activites communes ont lieu habituellement en ete et 
component deux semaines intensives non consecutives (une en juin ou 
juillet, 1'autre en aoul). 

Chaque session d'ete comprend les demarches suivantes : 

- identification des principaux problemes rencontres en enseigne
ment religieux; 

- Confrontation en seminaire. avec les membres de I'equipe d'enca-
drement, de sa propre perception de la situation ou de la question 
avec celle d'autres professionnels de l'enseignement religieux ; 

- Implication ou travail individuel dont le but est de fournir a l'etudiant 
I'occasion de redefinir certaines composantes de son enseignemenl 
religieux. 

Travaux d'intersessions (18 credits) 

Pendant deux ans, de septembre a avril. l'etudiant realise un certain 
nombre d'activites chez-lui apres entente avec le responsable du pro
gramme ou son accompagnateur. II peut soit poursuivre une reflexion 
sur un theme catechelique a partir d'un programme de lectures dirigees 
et de rencontres, soit elaborer un projet d'enseignement, en assurer la 
realisation et enfin rediger un rapport-synthese sur I'ensemble du projet. 

Essai (12 credits) 

Ce travail est produit apres la troisieme session d'ete et doit montrer que 
l'etudiant est capable d'identifier un probleme important ayant trait a son 
enseignement, d'en faire une analyse precise et d'en degager les impli
cations pour son enseignemenl. 

CHEMINEMENT DE TYPE - R -

La Faculte de theologie offre egalement aux etudiants qui s'orientent 
vers la recherche en enseignement religieux un programme de maTtrise 
axee sur la recherche. 

Ce programme, qui suppose generalement une annee de residence 
a l'Universite. comporte les activites suivantes : 

- activites pedagogiques en enseignement religieux, suivies durant 
les trimestres d'automne, d'hiver ou d'ete (15 credits) 

- activites de recherche en relation avec un projet de memoire (12 
credits) 

- redaction d'un memoire (18 credits) 
- ou participation a un projet de recherche de I'equipe professorale a 

I'interieur duquel sont definies ta part de la scolarite et celle du me
moire. 
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MaTtrise en pastorale 

G R A O E : Maitre es arts (M.A.) 
La maTtrise en pastorale permet un cheminement de type • R », soit avec 
accent sur la recherche, ou un cheminement de t ype«C» , soit avec ac
cent sur les cours, et dans ce dernier cas peut inclure une concentration 
en pastorale scolaire. 

OBJECTIFS 

Permettre a I'eludiant: 

- de posseder les elements fondamentaux de formation pastorale qui 
I'habiliteront a intervenir de facon pertinente, efficace. coherenle et 
personnelle en pastorale; 

- d'acquerir la formation necessaire a tout pasteur quel que soit le 
secteur particulier de sa pratique pastorale ; 

- de prendre conscience : 
• des forces et des faiblesses de sa pratique pastorale ; 
• des exigences d'un agir pastoral adapte a I'environnemenl cultu

re) et social ou il se pratique; 
• de la necessite de confronter ses intuitions, ses perceptions et 

son action pastorale a des criteres multidisciplinaires ; 
• de I'avantage d'une methode de reflexion critique susceptible 

d'influencer tout son agir pastoral; 
• de la necessite d'evaluer et de redefinir sans cesse son agir pas

toral face a des situations nouvelles. 
- de devenir plus autonome dans sa pratique, plus createur et davan-

tage capable d'adapter son action aux besoins reels de son milieu, 
selon ses possibilites. 

ADMISSION 

Condition generale 

Grade de 1" cycle en theologie, en sciences religieuses ou l'equivalent. 

Condition particuliere 

Exercer des fonctions d'agent pastoral depuis au moins deux ans. 

REGIME DES ETUDES 

Regime regulier a temps complet ou a temps partiel 

CREDITS E X I G E S : 45 

PROFIL DES ETUDES 

CHEMINEMENT DE TYPE - C -

Ateliers d'introduction et d'integration et activites d'accompagnement 
individuel (6 credits) 

Les ateliers d'introduction et d'integration permettent a l'etudiant d'iden
tifier ses besoins el ses apprentissages tout au long de sa demarche de 
formation, dans un effort d'integration continue. 
Ateliers de formation professionnelle ou de stages d'activites pastorales 
ou de stages d'observation pastorale (12 credits) 
L'atelier de formation professionnelle s'adresse a des etudiants enga
ges dans une fonction professionnelle avec une certaine permanence. II 
vise I'identification, la critique el la redefinition de I'ensemble d'un agir 
pastoral. 

Les stages d'activites pastorales sont offerts a des etudiants qui sont 
peu ou pas engages en pastorale au moment de leurs etudes, lis consis
tent en une action precise dans un domaine particulier durant une pe
riode de 3 a 6 mois. Cette action dans le milieu est observee et analysee 
a l'aide d'accompagnateurs. 

Les stages d'observation pastorale sont offerts a des etudiants a temps 
plein (c'est-a-dire completant la scolarite en un an) qui ne veulent pas 
surtout intervenir pastoralement ou elargir leur champ de connaissan
ces, mais plutot verifier et criliquer leur agir a partir d'une observation 
systematique confronted a leur propre experience. 

Activites pedagogiques specifiques au programme (12 credits) 

Ces activites on) ele elaborees en tenant compte des besoins des pas-
teurs dans l'Eglise. 

Activites pedagogiques au choix (6 credits) 

Essai (9 credits) 

II s'agit d'un travail academique de fin de maTtrise dans lequel l'etudiant 
demontre qu'il a atteint les objectifs de formation. Ce travail d'integration 
plus considerable permet a l'etudiant de faire le point sur les change
ments operes dans son agir pastoral au cours de sa demarche de for
mation, et il doit faire la preuve que le pasteur peut identifier son agir 
pastoral, le confronter a des contextes critiques et le redefinir a la lu
miere de cette critique. 

CONCENTRATION EN PASTORALE SCOLAIRE 

Trois sessions d'activites communes (15 credits) 
Ces sessions d'activites communes ont lieu habituellement en ete et 
component deux semaines intensives non consecutives (une en juin ou 
juillet, 1'autre en aout). 

Chaque session comprend les activites pedagogiques suivantes : 

- Identification des principales questions en pastorale ; 
- Confrontation en seminaire. avec les membres de I'equipe d'enca-

drement. de sa propre perception de la situation avec celle de cher
cheurs et celle d'autres professionnels de la pastorale ; 

- Implication individuelle de chaque etudiant dans une redefinition cri
tique de sa propre action pastorale. 

Travaux d'intersessions (18 credits) 

Pendant deux ans. de septembre a avril, l'etudiant realise un certain 
nombre d'activites chez-lui, qu'on inscrit normalement sous le titre 
d'Alelier de formation professionnelle pour 3 credits et de Rapport d'ate-
fier pour 3 ou 6 credits selon le cas. 

Ce type d'activite permet a l'etudiant d'etre I'artisan de sa propre forma
tion. Celui-ci doit, apres entente avec le responsable du programme ou 
son accompagnateur, elaborer un projet d'action pastorale, en assurer 
la realisation et enfin rediger un rapport-synthese sur I'ensemble du pro
jet. 

Essai (12 credits) 

Ce travail est produit apres la troisieme session d'ete et doil montrer que 
l'etudiant est capable d'identifier un probleme ayant trait a son action 
pastorale, d'en faire une analyse precise et, par la suite, d'en degager 
les implications pour son action en regard du probleme etudie. 

CHEMINEMENT DE TYPE • R -

Ce programme, qui suppose generalemenl une annee de residence a 
I'Universite. comporte les activites suivantes : 

- activites pedagogiques en pastorale, suivies soil pendant l'annee, 
soit pendant I'ete (15 credits) 

- activites de recherche en relation avec un projet de memoire (12 
credits) 

- redaction d'un memoire (18 credils) 
- ou participation a un projet de recherche de I'equipe professorale a 

I'interieur duquel sont definies la part de la scolarite et celles du me
moire ou du rapport de recherche. 

MaTtrise en sciences humaines des 
religions 

G R A D E : MaTtre es arts, M.A. 
La maitrise en sciences humaines des religions permet un cheminement 
de type • C •, soit avec accent sur les cours. ou un cheminement de type 
« R >. soit avec accent sur la recherche. 

OBJECTIFS 

Permettre a retudianl : 

- d'approfondir les methodes et les approches relatives aux sciences 
humaines et sociales par I'etude des phenomenes religieux ; 

- d'approfondir sa connaissance de diverses religions : religions de 
societes arena iques, hindouisme, bouddhisme, islam, christia
nisme. judaisme; 
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- de laire preuve de creativite pedagogique dans I'utilisation des 
sciences humaines des religions dans le cadre des programmes du 
secondaire el du collegial. 

ADMISSION 

Condition generale 

Grade de 1" cycle en theologie, en sciences humaines des religions ou 
l'equivalent. 

REGIME DES ETUDES 

Regime regulier a temps complet ou a temps partiel 

CREDITS EXIGES : 45 

PROFIL DES ETUDES 

ADMISSION 

Condition generale 

Grade de 1" cycle en theologie ou l'equivalent. 

Condition particuliere 

Avoir une moyenne cumulative d'au moins 2.50 dans un systeme ou la 
note maximale est 4.00 ou avoir obtenu des resultats scolaires juges 
equivalents. 

REGIME D E S ETUDES 

Regime regulier a temps complet ou a temps partiel 

CREDITS E X I G E S : 45 

PROFIL D E S E T U D E S 

CHEMINEMENT DE TYPE • C • 

Cours et lectures dirigees (27 credits) 

Les 15 credits de cours comprennent une clarification epistemologique 
(3 credits) et une etude systematique de quelques religions (12 credits). 

Outils didactiques (6 credits) 

Dans le cadre de leur inscription au programme, les participants doivent 
concevoir, realiser et evaluer deux projets pedagogiques originaux 
dans le domaine de renseignement religieux de type culturel. 

Essai (12 credits) 

Le programme se termine par la redaction d'un essai portant sur les pro
blemes lies a renseignement des sciences des religions au secondaire 
(ou au collegial). Dans le cadre de eel essai, les participants sont gene-
ralement invites a realiser un outil didactique susceptible d'etre utilise 
par d'autres prolesseurs ou a effectuer une evaluation systematique de 
I'impact du cours d'enseignement religieux de type culturel sur les etu
diants du secondaire. 

CHEMINEMENT DE TYPE • R > 

Ce programme, qui suppose generalement une annee de residence 4 
l'Universite, comporte les activites suivantes : 

- activites pedagogiques en sciences humaines des religions, suivies 
soil pendant l'annee, soit pendant I'ete (15 credits) 

- participation dun seminaire de 2 e cycle regroupant etudiants et pro
lesseurs de sciences humaines des religions (6 credits) 

- redaction d'un memoire (24 credits) 

Trois champs de recherche y sont privilegies : 

• les problemes psycho-religleux que pose l'etude des religions dans 
les ecoles secondaires; 

• les groupes religieux et para-religieux au Quebec; 

» les religions de I'Asie du Sud (Inde et Sri Lanka). 

Activites pedagogiques obligatoires (39 credits) 

CR 

THL 700 Mutations culturelles et nouvelles taches Iheologi-
ques 3 

THL 702 Les pratiques theologiques 3 
THL 805 Presentation du projet de memoire 6 
THL 806 Recherche de la documentation pertinente 9 
THL 802 Plan de memoire 3 
THL 896 Memoire 15 

Activites pedagogiques au choix (6 credits) 

Certificat de culture religieuse 

OBJECTIFS 

Permettre a l'etudiant: 

d'acquerir des elements de formation repondant aux multiples questions 
que posent I'intelligence el la pratique de la foi d'aujourd'hui, soit en re
ponse a des besoins personnels pour son propre cheminement. soil en 
vue d'un engagement en enseignement religieux ou en pastorale, soit 
en vue d'elargir sa culture dans le domaine religieux. 

ADMISSION 

Condition generale 

Condition generale d'admission aux programmes de 1" cycle de l'Uni
versite (cf. Reglement des etudes) 

REGIME D E S ETUDES 

Regime regulier a temps complet ou a temps partiel 

MaTtrise en theologie 

G R A D E : Maitre es arts, M.A. 

OBJECTIFS 

Permettre a l'etudiant: 

de faire une recherche personnelle tout en beneficiant d'un encadre-
meni approprie. soit au niveau methodologique, soit au niveau du con
tenu. en travaillant avec des specialistes (un professeur ou une equipe 
de professeurs). 

CREDITS EXIGES : 30 

PROFIL D E S ETUDES 

Activites pedagogiques a option (30 credits) 
Choisies. soit parmi les activites pedagogiques du programme de bac
calaureal en theologie, soil parmi les activites pedagogiques des cinq 
themes suivants : 

Saisir le phenomene religieux 

SHR 100 Quarante siecles d'histoire religieuse 
SHR 101 Que savons-nous de ta religion de l'homme prehis-

torique ? 
SHR 110 Les principales theories en sociologie des religions 
SHR 111 Religion, magie et tabou 
SHR 120 Christianisme et societe occidentale 
SHR 121 Traditions religieuses orientates 

CR 

1 
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SHR 130 Approches philosophiques du phenomene religieux 1 
SHR 140 Perspectives psychologiques sur la religion 1 
SHR 141 La religion dans le developpement de la personne 1 
SHR 150 Egtise catholique et changement socio-cullurel au 

Quebec 1 
SHR 151 Nouveaux groupes religieux du Quebec 1 
SHR 152 Experiences quebecoises de la religion 1 

Decouvrir la Bible 

CR 

BBL 110 La Bible, une collection de livres 1 
BBL 111 Plus d'une lacon de lire la Bible 1 
BBL 120 Les grands personnages de la Bible 1 
BBL 121 Les prophetes. des hommes de leur temps 1 
BBL 130 La naissance de l'Eglise 1 
BBL 131 La naissance des evangiles 1 
BBL 140 La Bible et la science 1 
BBL 150 La Bible, un livre de priere ? 1 
BBL 160 La Bible et ses apocalypses 1 

Choisir ses vaieurs 

CR 

THL 122 Vivre sans frontieres 1 
THL 124 La morale : une question de choix 1 
THL 125 Cette liberte, ennemie du bonheur 1 
THL 126 Un christianisme sans morale 1 
THL 127 Prendre soin des autres : une morale au teminin 1 
THL 128 En quete d'une morale pour aujourd'hui 1 
THL 129 Evangile, liberte et decisions morales 2 
THL 135 La liberie : quelques paradoxes 2 
THL 137 Y a-t-il une morale au feminin 2 

Croire aujourd'hui 

CR 

THL 102 Croire : les risques humains d'une rencontre de 
Dieu 1 

THL 103 De quel Dieu parlent les Chretiens ? 1 
THL 104 jesus : homme de parole et d'action 1 
THL 105 Chretiens sans eglise 1 
THL 106 La theologie : une foi en quete d'intelligence 1 
THL 107 Foi et pratiques des Eglises primitives 2 
THL 115 Des sacrements : pour quoi laire ? 1 
THL 131 Du jesus de I'histoire au Christ de la loi 2 
THL 154 Priere et engagement 1 

S'ouvrir a I'actualite 

CR 

THL 160 La mort : el puis apres ? 1 
THL 170 Le demon : realite ou mythe ressuscite 1 
THL 180 L'Eglise du Quebec : socialiste ? 1 
THL 181 Catechese, enseignemenl religieux. formation mo

rale 1 
THL 190 Pourquoi se marier ? 1 
THL 191 Femmes et christianisme : un long malentendu 1 
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Description des activites pedagogiques 

BBL 

B B L 110 1 cr. 

La Bible, une collection de livres 
Objectif : situer dans le temps et I'espace 
I'ensemble des livres de la Bible, degager les 
perspectives dans lesquelles ils ont ete ecrits, 
donner un apercu de la preservation des tex
tes et de leurs traductions. 

B B L 111 1 cr. 

Plus d'une facon de lire la Bible 
De la poesie a I'epopee en passant par la pa-
rabole. bien des genres litteraires se retrou-
vent dans la Bible. Le but de cette activite pe
dagogique est de degager les caracteristiques 
des plus importants de ces genres alin de per
mettre a l'etudiant de rejoindre, a travers les 
lextes. les intentions des auteurs. La question 
de I'inspiralion des Ecritures, consideree 
comme parole de Dieu. est aussi etudiee dans 
cette perspective. 

B B L 120 1 cr. 

Les grands personnages de la Bible 
Abraham. Moise. David, Salomon : quelques-
unes des figures dominantes qui jalonnenl 
I'histoire du peuple de Dieu. A travers les tex
tes de l'Ancien Testament, cette activite peda
gogique permet de Tier avec eux plus ample 
connaissance. 

B B L 121 1 cr. 

Les prophetes, des hommes de leur temps 

Plus que des annonceurs du futur, les prophe
tes furenl en leur temps des interpretes lucides 
et critiques des evenement qui ont marque leur 
histoire politique et religieuse. Adapte, leur 
message pour rait bien etre encore actuel. 

B B L 130 1 cr. 

La naissance de l'Eglise 
A partir du livre des Actes des Ap6tres et des 
lettres de saint Paul, il est possible de retracer 
le cheminement de l'Eglise primitive. 

A l'aide de ces ouvrages cette activite pedago
gique se propose d'illustrer la comprehension 
que les premieres communautes chretiennes 
ont eue d'elles-memes. les obstacles qu'elles 
ont rencontres et I'esprit novateur dont elles 
ont su faire preuve pour affronter f inedit. 

B B L 131 1 cr . 

La naissance des evangiles 

Quatre auteurs: Mathieu, Marc, Luc et Jean en 
quete d'un personnage : jesus de Nazareth. 
L'activite pedagogique veut montrer comment 
et pourquoi sont n6s nos Evangiles. 

B B L 140 1 cr. 

La Bible et la science 

Opposer Bible et science ou au contraire. 
chercher a les conciiier, n'est-ce pas un laux 
debat ? Quand ils parlent de commencement 
et de fin du monde. d'astronomie et d"evolu
tion, les auteurs bibliques font-ils de la science 
ou de la theologie? L'activite pedagogique 
veut repondre a ces questions. 

B B L 202 3 cr. 

B B L 150 1 cr. 

La Bible, un livre de priere ? 

La Bible contient des psaumes et des hymnes 
utilises dans la priere chretienne. Pour plu
sieurs la Bible est aussi un livre de lecture spi-
rituelle. L'activite pedagogique vise a analyser 
ces divers types d'utilisation de l'ecriture 
sainte. 

B B L 160 1 cr. 

La Bible et ses apocalypses 

Les Apocalypses de la Bible sont souvent in-
terpretees comme des descriptions anticip6es 
d"interventions decisives de Dieu dans I'his
toire du monde. et on s'efforce alors d'inter
preter les symboles pour les relier a certains 
evenements precis. L'activite pedagogique 
vise a etudier les caracteristiques de ce type 
particulier de litterature el a degager les objec
tifs de ses auteurs. 

B B L 200 3 cr. 

La loi d'lsrael 

Objectif: comprendre la demarche du peuple 
d'lsrael qui interprete son histoire par sa foi. 
Cette activite pedagogique comprend l'etude 
ex6g6tique d'une serie de textes bibliques re-
latant les grands moments de I'histoire 
d'lsrael, commencant par la naissance du 
peuple, I'alliance au Sinai, la conqu6te de la 
terre promise, ('installation dans cette terre, le 
prophetisme, I'exil a Babylone. le retour d'exil. 
la venue de Jesus. Cette demarche fait voir le 
cheminement que ce peuple a fail pour arriver 
a Jesus-Christ. 

B B L 201 3 cr. 

La foi dans la Bible 

Objectif : comprendre comment le peuple 
d'lsrael en est arrive a croire et ainsi decouvrir 
ce qu'implique cette action. — Cette activite 
pedagogique comprend une etude exegetique 
de celui que la Bible propose comme modeie 
d'homme de foi : Abraham, et une etude de 
theologie biblique sur la question : Qu'est-ce 
que croire ? Commme arrive-l-on a croire ? 

Histoire et geographic bibliques 
Objectif : se familiariser avec les lieux el la 
mentatite ou ont vecu les auteurs des textes bi
bliques. Cette activite pedagogique comprend 
un stage d'un mois en Israel pendant lequel 
tout etudiant est a meme de constater sur 
place 1'apport de I'archeologie et de I'histoire 
dans la comprehension de la Bible. L'etudiant 
peut visiter methodiquement les sites arch6o-
logiques, les musees el contacter des gens de 
culture differente. 

Prealable: aucun. mais une certaine familiarity 
avec les questions historiques que pose la Bi
ble est utile. 

B B L 300 3 cr. 

Les prophetes 

L'etude de textes tmportants des livres des 
grands prophetes nous conduit a decouvrir la 
nature et la portee d'une parole prophetique 
dans son milieu socio-cutturel. Les textes choi
sis tiennent compte de la transformation histo
rique survenue chez ces hommes qu'on a ap-
peies hommes de Dieu. L'etudiant peut verifier 
i'importance de leurs paroles en Israel et I'im-
portance des remises a jour dont leurs ecrits 
onl fail I'objet par des scribes ulterieurs. 

B B L 301 3 cr. 

Les sages 

Le peuple d'lsrael. vivanl en situation d'al-
liance avec Dieu peut-il accorder une impor
tance reelle aux vaieurs humaines dans sa re
cherche de bonheur ? Cette affirmation ne 
vienl-elle pas en contradiction avec la menta-
lite de la loi qui presuppose que. par fideiite a 
la loi, le peuple se merite la benediction de 
Yahve et en consequence le bonheur ? 

Dans la litterature sapientielle la maniere d'at-
leindre le bonheur est d'abord exprimee sous 
forme de proverbes. Des questions majeures 
surgissent ensuite dans ce milieu qui n'arri-
vera a proposer des solutions satisfaisantes 
qu'avec peine. 

Les conclusions de cette recherche sont conti-
nuellement mises en relation avec les opinions 
de la litterature de la loi et des prophetes pour 
en verifier les similitudes et les oppositions. 

B B L 302 3 cr. 

Les psaumes : une priere d'hier pour 
aujourd'hui 

Objectifs : 1) d'abord habiliter l'etudiant a de
couvrir dans une litterature marquee par son 
temps l'expression d'une experience fonda
mentale qui est celle de toujours : I'ouverture 
du croyant au Dieu de I'alliance ; 2) lui laire ac
querir, au plan de la theologie biblique, un 
ensemble de connaissance suffisantes pour 
qu'il puisse 

a) discerner les grands courants spirituels de 
la theologie psalmique; 

b) prier les psaumes ; 
c) refiechir et analyser, a la lumiere de cette 

Parole de Dieu. des situations et des prati
ques de vie de foi d'aujourd'hui 

d) actualiser les psaumes d'une maniere qui 
corresponde aussi bien a leur propre na
ture qu'au Chretien d'aujourd'hui. 
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B B L 400 3 cr. 

Actes des Apdtres 

On est habitue de lire le livre des Actes des 
Apdtres comme un livre d'histoire. Une etude 
exegetique de la premiere moitie du livre sur-
tout permet de nuancer sa valeur historique. 

Une methode exegetique est appliquee syste-
matiquement a un premier texte. Et pour les 
autres textes. il y a discussion sur les conclu
sions permises par I'application sou pie de la 
methode adoptee. 

A ta fin de l'activite pedagogique, I'etudiantde-
vrait etre en mesure de faire une lecture criti
que de ce livre pour y discerner la theologie 
particuliere de I'auteur et se faire une idee bien 
fondee de la vie et de la croissance de l'Eglise 
primitive. 

B B L 401 3 cr. 

Les evangiles synoptiques 

Les recits synoptiques de la vie publique de 
Jesus ont toujours ete la reponse a des be
soins multiples. Tout a la fois, ils ont ete et sont 
encore aujourd'hui: le lieu privilegie de ('inspi
ration, tant des biographes de Jesus que des 
cineastes ; la source intarissable pour alimen-
ter, tant la reflexion theologique que la vie spi-
rituelle des grands maitres ; les points de refe
rence constants pour fonder des pratiques 
ecclesiales, les evaluer, les rajeunir. Dans 
quelle mesure ces recits peuvent-ils se preter 
a un usage aussi polyvalent ? 
Dans le cadre de cette probiematique. la lec
ture exegetique des recits apporte une re
ponse ectairante a cette question. 

1) en les replacant dans leur perspective re-
dactionnelle propre; 
2) en retracant les differentes traditions dont ils 
sont temoins; 
3) en revelant au lecteur d'aujourd'hui les si
tuations ecclesiales qui les ont fait natlre ; et en 
tentant le plus possible de remonter aux condi
tions mgmes du ministere de Jesus. 

B B L 402 3 cr. 

Les recits de la resurrection et de l'enfance 
Les recits de la resurrection et les recits de 
l'enfance sonl des textes particulieremenl im-
portants en christologie et on doit les aborder 
avec methode pour bien en comprendre le 
sens et I'origine. La meme methode appliquee 
aux textes evangeliques en general permet 
aussi une - reconstitution - nuancee du Jesus 
historique. 

B B L 403 3 cr. 

Paul et les Chretiens d'aujourd'hui 

Paul est connu.« Beaucoup trop»diraient cer
tains. II est vrai que la litterature paulinienne 
compte des pages sublimes sur le Christ. 
l'Eglise. le mystere du salut. mais elle heurte 
parfois. Le Chretien d'aujourd'hui se sent mat a 
I'aise a ta lecture de certains textes. II aimerail 
les taire. 

Si Paul pouvait se defendre. il invoquerait su
rement les circonstances attenuantes. N'a-t-il 
pas ecrit avec la mentalite et meme les preju-
ges de son temps ? Peut-on le lire aujourd'hui 
sans tenir compte de son enracinement cultu
rel ? N'a-t-il pas annonce la nouvelle religion 
dans une societe pluraliste ? Paul aurail rai
son. 

Le Chretien d'aujourd'hui doit tenir compte de 
cet arriere-fond dans sa lecture de Paul s'il 
veut degager revolution inferieure de I'Apdtre 

des Gentils. sa conception de plus en plus pro-
fonde du Christ, de l'Eglise. de rethique. 
Vraiment, c'est a nous qu'il appartient de rein-
tegrer Paul dans notre monde d'aujourd'hui. 

BBL 404 3 cr. 

Evangile et litterature johannique 

L'originalite de la litterature johannique dans le 
Nouveau Testament s'est vue expliquee main-
(es fois par des influences hetlenistiques, qu-
mraniques, gnostiques ou autres. Pour ce 
faire, on a trop souvent sous-estime I'impor-
tance de I'arriere-plan veterotesta men taire de 
la pensee johannique et le climat de crise qui 
indeniablement a marque la doctrine si pro-
fonde du johannisme. 

Dans le cadre de cette activite pedagogique, 
la lecture exegetique veut precisement faire 
emerger toutes les reminiscences bibliques 
qui truffent l'oeuvre de Jean el se preoccupe 
de mettre en lumiere les horizons historique et 
ecclesial qui ont marque la primitive Eglise et 
plus particulierement le message et le milieu 
johanniques. 

B B L 500 3 cr. 

Bible et creation 

Si nous entendons parler regulierement de dif
ferentes theories scientifiques qui cherchent a 
expliquer comment I'univers s'est forme, nous 
etudions ici les textes bibliques qui nous pre
sented comment le croyant se situe dans cet 
univers cree. 

De plus, (es connaissances scientiliques de 
notre epoque posent des questions importan-
tes a I'etude du livre de la Genese : 

- Quelle est la valeur de ces histoires primiti
ves? 

- Que penser du polygenisme ? 
- Que penser du peche originel ? 
- Peut-il y avoir opposition entre Foi et 

Science ? 

La methode exegetique sert a decouvrir le 
sens des recits bibliques de la creation, le 
sens du peche tel que presente par les auteurs 
de la Bible, de meme que celui de la«grace ». 
L'impact de cette parole dans son milieu d'ori-
gine nous aide a degager le sens pour au
jourd'hui. 

B B L 502 3 cr. 

Le messianisme dans l'Ancien Testament 
Existe-t-il un lien de parente entre le messia
nisme d'hier et d'aujourd'hui ? Le sommet Je-
sus-ChrisI qui a comble pour une partie 
d'lsrael I'attente seculaire s*avere-(-il insuffi-
sant pour l'homme d'aujourd'hui ? Faut-il re
connaitre un caractere de normalite au mes
sianisme contemporain ? A quel litre ? 
L'examen de ces questions, a la lumiere d'une 
etude du phenomene messianique en Israel et 
du sommet qu'il atteint en Jesus-Christ, situe 
le messianisme d'aujourd'hui dans le prolon-
gement de celui d'hier et lui donne ce sens 
plenier qui origine de I'evenemeni Jesus-
Chrisl. 

B B L 700 3 cr. 

Prophetisme et pensee contemporaine 

Peut-on parler aujourd'hui de permanence du 
prophetisme ? L'observateur qui veut repon
dre a cette question doit le (aire en fonction de 
criteres et tenir compte des traditions anterieu-
res. L'objectif de cette activite pedagogique 
est d'apporter reponse a cette interrogation 
premiere en identifiant tes criteres du pheno
mene prophetique tels que fournis dans la tra
dition biblique et d'etablir en fonction d'eux si 
le prophetisme, tel que pergu dans la pensee 
contemporaine. est dans le prolongement du 
prophetisme biblique ou s'en distingue totale-
ment. 

B B L 701 3 cr. 

La loi dans la Bible 

Objectif : situer la loi au coeur meme d'une 
evolution historique dont la Bible se fait le te-
moin. En effet, dans la vie d'lsrael, la loi oc-
cupe une place primordiale : I'A.T., nous en 
rappelte la genese et la consecration. Dans la 
vie de l'Eglise primitive, elle perd du terrain : le 
N.T., nous en rapporte les limites et le declin. 
Que s'est-il passe ? L'evenement Jesus-Christ 
semble avoir tout bouleverse. En suivant pas a 
pas les etapes historiques de la loi dans la Bi
ble, on est mieux a meme de saisir I'impact et 
l'originalite de ('enseignemenl de Jesus et la 
doctrine de Paul sur la loi. 

B B L 901 3 cr. 

H6breu biblique I 

Cette activite pedagogique est une introduc
tion e I'hebreu biblique. 

ERL 

E R L 300 3 cr. 

Introduction a la catechese I 

Le systeme scolaire quebecois s'est dote 
d'instruments caiechetiques qu'il propose aux 
enseignants de tous les degres pour situer son 
enseignement dans la demarche entreprise 
par I'enfant des sa premiere ann6e et conti-
nuee par I'adolescent jusqu'a la fin de son se
condaire. L'etude du contenu de ces instru
ments et des programmes dont ils sont 
I'operationalisation, de meme que de la place 
de chacun d'eux dans la demarche pedagogi
que propos6e fail I'objet de I'ensemble de 
I'activite pedagogique. 

E R L 301 3 cr. 

Introduction a la catechese II 

Au terme de leurs etudes theologiques et psy-
cho-pedagogiques. les futurs enseignants. 
d6ja engages dans leurs stages de formation 
pratique, eprouvent le besoin d'un lieu d'inte
gration des connaissances et des nouvelles 
habiletes a leur vecu de catechese. L'activite 
pedagogique constitue ce lieu faborable a l'in
tegration souhaitee. 
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E R L 310 3 cr. 

Formation morale et enseignement religieux 
compares 

Objectif: etudier les programmes de formation 
morale et les instruments pedagogiques cor
respondents, en identifier les fondements psy
chologiques el sociologiques. en identifier et 
criiiquer la pedagogie et les melhodes peda
gogiques proposees, en les comparant aux 
memes elements des programmes d'ensei
gnement religieux des degres correspon
dents. 

Prealable : ERL 300 

E R L 700 3 c r . 

Demarche critique en enseignement 
religieux 

Initiation a une analyse de l'activite educative 
propre a l'enseignement religieux, en vue de 
rendre l'etudiant apte a une action critique 
(c'est-a-dire conscientisee, coherente, effi
cace et capable de se renouveler). 

E R L 710 1 cr. 

Identification du vecu religieux I 

E R L 711 1 cr. 

Identification du vecu religieux II 

E R L 712 1 cr. 

Identification du vecu religieux III 

E R L 713 1 cr. 

Identification du vecu religieux IV 

E R L 714 1 cr. 

Identification du vecu religieux V 
Elude a l'aide d'une grille d'analyse, d'un ou 
de plusieurs aspects de I'activite educative en 
enseignemenl religieux, en vue d'une reformu
lation de Taction. 

E R L 720 1 cr. 

Reformulation du vecu en enseignement 
religieux I 

E R L 721 1 < 

Reformulation du vecu en enseignement 
religieux II 

E R L 722 1 cr . 

Reformulation du vecu en enseignement 
religieux III 

E R L 723 1 i 

Reformulation du vecu en enseignement 
religieux IV 

E R L 724 1 cr. 

Reformulation du vecu en enseignement 
religieux V 

Preparation d'un projet de modification d'une 
activite educative, a partir d'une identification 
de cette action confrontee a un contexte criti
que approprie. 

E R L 730 3 cr. 

Atelier de formation professionnelle I 

E R L 731 3 cr. 

Atelier de formation professionnelle II 

E R L 732 3 cr. 

Atelier de formation professionnelle III 

E R L 733 3 cr. 

Atelier de formation professionnelle IV 

E R L 760 3 c r . 

E R L 734 3 cr. 

Atelier de formation professionnelle V 
Identification, formulation ecrite, critique theo
rique. mise en oeuvre concrete el, eventuelle-
ment. evaluation critique, avec l'aide d'un pro
fesseur accompagnateur, d'un element de 
l'activite professionnelle de l'enseignant. 

E R L 740 3 cr. 

Rapport d'atelier I 

E R L 741 6 cr. 

Rapport d'atelier I 

E R L 742 3 cr. 

Rapport d'atelier II 

E R L 743 6 cr. 

Rapport d'atelier II 

E R L 744 3 cr. 

Rapport d'atelier III 

E R L 745 6 cr. 

Rapport d'atelier III 

E R L 746 3 cr. 

Rapport d'atelier IV 

E R L 747 6 cr. 

Rapport d'atelier IV 

E R L 748 3 cr. 

Rapport d'atelier V 

Critique el evaluation, avec l'aide d'un profes
seur accompagnateur, d'un atelier profession
nel. Eventuellement est inscrit sous ce titre un 
atelier professionnel plus bref incluant une 
evaluation critique. 

E R L 756 3 cr. 

Themes de catechese 
Etude critique, theologique, exegetique, psy-
cho-pedagogique, d'un theme pris dans un 
programme ou dans I'ensemble des program
mes. 

E R L 759 3 cr. 

Une foi avec ou sans sacrement 
Etude exegetique. theologique et psycho
pedagogique de la dimension sacramentelle. 
dans les programmes et l'enseignement reli
gieux du secondaire. 

Eucharistie et enseignement religieux 

£tude de la presence de ('Eucharistie et de 
I'initiation a I"Eucharistie dans l'enseignement 
religieux du secondaire. 

E R L 761 3 cr. 

Pratiques sacramentelles et enseignement 
religieux 

flude d'un ou de plusieurs sacrement(s), en 
rapport avec une initiation sacramentelle 
adaptee au secondaire. -

E R L 762 
E R L 763 

3 cr. 
2 cr. 

L'educateur piege par la morale 

Incluant une reflexion pedagogique. exegeti
que et theologique. l'activite pedagogique 
veut habiliter l'etudiant a par ler«avec»et non 
« a » I'adolescent. a distinguer I'interdit de 
- I'inedit possible», a developper une attitude 
qui lui permette d'echapper au piege de la mo
rale qui est toujours susceptible de couper la 
.communication. 

E R L 764 3 c r . 

Parole sexuee ou parole sexiste ? 

L'activite pedagogique vise a identifier les ste
reotypes dont l'etudiant est a la fois victime et 
complice dans I'ecole. la societe. I'fnglise. Par 
un retour sur la tradition culturelle et religieuse 
qui vehicule des stereotypes sexuels issus de 
la Bible, de la theologie et de I'histoire. l'etu
diant est habilite a formuler sa conception per
sonnelle d'une parole sexuee el non sexiste. 
Ainsi peut-il elaborer des solutions respectant 
mieux I'autonomie de partenaires. 

E R L 770 3 cr. 

Composantes de l'activite educative 

etude theologique. exegetique el psycho
pedagogique, des elements en cause et a 
l'oeuvre dans l'activite educative de celui qui 
est dans l'enseignement religieux. 

E R L 772 2 c r . 

Conflits d'interfits dans l'enseignement 
religieux 

Analyse theologique, exegetique et psycho
pedagogique, des lacilites et difficultes, des 
resistances vecues par le prolesseur et les 
etudiants, dans les activites pedagogiques 
d'enseignement religieux. 

E R L 760 3 cr. 

Ecoute active et enseignement religeux I 

E R L 761 3 cr. 

Ecoute active et enseignement religieux II 

Possibility, nature et place d'une ecoute active 
comme technique d'enseignement a I'interieur 
de l'enseignement religieux : aspects psycho
logiques, ex6g6tiques. theologiques et peda
gogiques. 

E R L 762 3 c r . 

Cheminement dans la loi et enseignement 
religieux I 
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ERL 783 3 cr. 

Cheminement dans la loi et enseignement 
religieux II 

Possibility d'identifier la nature et les phases 
d'une croissance de la foi el d'en tenir compte 
dans l'activite educative : aspects psychologi
ques, exegetiques, theologiques et pedagogi
ques. 

ERL 784 3 cr. 

Enseignement religieux et formation morale 

Cette activite pedagogique veul habiliter l'etu
diant a elaborer un jugement moral a partir des 
questions posees par sa situation ou son pro
gramme. Par la. il amene a identifier morale et 
morale chretienne, a identifier, a critiquer et a 
utiliser les elements necessaires a une forma
tion morale en enseignemenl religieux ou dans 
les activites pedagogiques dites d'education 
morale. 

ERL 800 1 cr. 

Recherche en enseignement religieux 

ERL 801 2 cr. 

Recherche en enseignement religieux 

ERL 802 3 cr. 

Recherche en enseignement religieux 

ERL 803 4 cr. 

Recherche en enseignement religieux 

ERL 804 5 cr. 

Recherche en enseignement religieux 

ERL 805 6 cr. 

Recherche en enseignement religieux 

ERL 806 9 cr. 

Recherche en enseignement religieux 

Elude personnelle guidee, d'un ou de plu
sieurs aspects de l'activite educative ou des 
programmes en enseignement religieux, ayant 
pour objectif une formulation theorique criti
que et scientifique. 

PTR 
PTR 340 3 cr. 

ERL 690 

Projet d'essai 

ERL 691 

Essai 

ERL 692 

Essai 

ERL 893 

Essai 

3 cr. 

6 cr. 

9 cr. 

12 cr. 

PTR 240 3 cr. 

Psychologie religieuse I 
Cette activite pedagogique veut permettre a 
I'educateur de la foi d'identifier les etapes de 
son cheminement religieux afin d'etre capable 
d'accompagner les jeunes dans leur demar
che vers une experience chretienne aulhenti-
que. Dimensions psychologiques presentes 
dans ce cheminement. 

PTR 241 3 cr. 

Psychologie religieuse II 
Comme tout intervenant social, l'animateur de 
pastorale pose des gestes professionnels qui 
tout en etant accordes a son langage, visent la 
fecondite et I'efficacite. Pour ce faire. il lui con-
vient d'emprunter les memes voies d'interven
tion que d'autres professionnels oeuvrant au 
sein d'activites de sciences humaines. 
II doit done se sensibiliser a la structuration du 
contenu de I'animation. aux techniques d'in
tervention de celle-ci, et posseder la maitrise 
pratique des comportements et des gestes in-
herents a celle-ci. L'activite pedagogique vise 
done comme bul ultime d'aider les etudiants 
acluels en theologie a devenir de meilleurs in
tervenants professionnels en animation pasto
rale aupres de la clientele pointee par eux. 

PTR 301 3 cr. 

Evangelisation et communication 

Les developpemenls que connaissent les 
moyens de communication ne constituent pas 
seulement de nouveaux instruments qu'il suffi-
rait simplement d'apprendre a manipuler cor-
rectement. Les medias lormenl la quotidien-
nete. I'horizon mental et affectif de la 
personne. Jour apres jour, ils insinuent de 
nouvelles facons d'etre, de senlir el de penser. 
Le langage lui-meme regoit un lout autre statut. 
A travers l'apparition d'une multiplicity de co
des d'expression, nous assistons a une pro-
fonde redistribution des symboles. Ce con
texte culturel cree par le jeu multiforme des 
medias transforme nos perceptions de certai
nes realites : le temps et I'histoire. I'espace et 
le monde. la verite et I'erreur, le bonheur el le 
plaisir, la mort et I'existence. En fonction de ce 
deplacement culturel, que deviennent les figu
res fondamentales de la foi chretienne : Dieu, 
le Christ. l'Eglise. les sacrements? 
Comment alors l'Eglise doit-elle accomplir sa 
mission d'annoncer l'Evangile ? Paul Tillich 
suggere une reponse que nous voulons expli-
citer par cette activite pedagogique : • Com
muniquer l'Evangile, c'est le presenter a des 
gens de telle maniere qu'ils soient en mesure 
de decider eux-memes pour ou contre lui. Toul 
ce que nous pouvons laire, c'est de rendre 
possible une vraie decision.» 

PTR 330 3 cr. 

Stage 

Vers la fin d'une periode de formation plus 
academique. le Stage offre aux etudiants de 
3" annee du baccalaureat I'occasion de con
fronter leurs apprentissages sur un terrain 
d'intervention concrete ou ils peuvent mettre a 
profit leurs etudes theologiques. L'objectif esi 
de rendre l'etudiant capable de faire une eva
luation critique d'une activite pastorale. 

Atelier d'integration pastorale 

Plusieurs etudiants en theologie onl un v6cu 
pastoral constitue d'experiences de participa
tion, d'observations, et de motivalions profes
sionnelles. Ce vecu pastoral peut-il etre reli6 a 
leur vecu academique ? L'objectif est de per
mettre aux etudiants d'etablir des liens entre 
I'apprentissage academique et la realite pas
torale. 

PTR 710 1 er. 

Identification du vecu pastoral I 

PTR 711 1 cr. 

Identification du vecu pastoral II 

PTR 712 1 cr. 

Identification du vecu pastoral III 

A l'aide d'une grille, l'etudiant identifie : 

1) ses orientations d'action (objeclifs-
evaluations-projets) et ce qui le fait agir, et 
agir de telle ou telle facon, a savoir : 

2) le souhaitable (ses finalites. ideaux con
cernant les jeunes, le milieu, etc) 

3) ses perceptions de la realite. 

Cette identification porte sur trois champs, les 
jeunes (I). I'ecole (II) et l'Eglise /III) 

PTR 730 3 cr. 

Atelier de formation professionnelle I 

PTR 731 3 cr. 

Atelier de formation professionnelle II 

PTR 732 3 cr. 

Atelier de formation professionnelle III 

PTR 740 3 cr. 

Rapport d'atelier I 

PTR 741 

Rapport d'atelier I 

PTR 742 

Rapport d'atelier II 

PTR 743 

Rapport d'atelier It 

PTR 744 

Rapport d'atelier III 

PTR 745 

6 cr. 

3 cr. 

6 cr. 

Rapport d'atelier III 
Dans cet ensemble, les activites pedagogi
ques se deroulent toutes de la meme fagon. 
Ce ne sonl que les sujets d'observalions ou 
d'exercices qui changent. Ces activites ont 
comme objectif ; aider l'animateur a acquerir 
diverses habiletes en animation pastorale 
dans la pratique et par la pratique. 

- savoir planifier une activite ; 
- savoir formuler un objectif a partir d'une 

analyse de situation; savoir inventer des 
activites pertinentes pour I'atteinte de l'ob
jectif ; 

- savoir utiliser diverses techniques d'ani
mation ; 
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- savoir favoriser la prise de parole des jeu
nes dans I'organisation et la realisation 
des activites; 

- savoir evaluer son action ; 
- savoir reorienter constamment son action ; 
- savoir integrer dans sa reflexion sur fac

tion des contextes critiques recus dans 
d'autres activites'pedagogiques. 

PTR 750 2 CT. 

Exploration du vecu religieux des 
animateurs 

Apres s'eire approprie les resultats d'une en
queue sur le vecu religieux des animateurs de 
pastorale scolaire au Quebec et s'y etre con-
frontes, les participants peuvent retracer leur 
cheminement religieux et voir comment le con
tact avec les jeunes et le travail professionnel 
les ont ou non influences, lis peuvent faire une 
typologie des divers cheminements et inter
preter theologiquement la place du «vecu • et 
de la doctrine dans la tradition chretienne. 

PTR 751 2 cr. 

Theologie du vecu religieux des animateurs 
Faisant suite a la precedente, cette activite pe
dagogique veut davantage faire la theologie 
de la lonction d'animation pastorale et de la 
place du vecu religieux de l'animateur et de 
celui des participants a une activite pastorale. 
On met aussi au point I'importance de l'ex
pression des uns qui appellent et inspirent 
('expression des autres. On voit comment 
I'energie est la et que le renouveau de l'Eglise 
passe par cet accueil du • vecu religieux > des 
Chretiens, vecu trop souvent enferme ou ca-
moufie dans un langage officiel. 

PTR 752 1 cr. 

References theologiques en pastorale I 

PTR 753 1 cr. 

References theologiques en pastorale II 

PTR 754 1 cr. 

References theologiques en pastorale III 
Dans toute pratique pastorale, on peut retracer 
des conceptions de Dieu, du Christ, du 
monde, de l'Eglise. tout un ensemble de sym-
boles et d'idees theologiques. L'activite peda
gogique amene le pasteur a conscientiser 
cette theologie qui sen implicitement de refe
rence a son action. A l'aide d'autres cadres 
theologiques, il peut alors comparer, critiquer, 
reformuler la theologie de sa pratique. 

PTR 755 1 cr. 

Mission de l'Eglise et pratiques pastorales I 

PTR 756 1 cr. 

Mission de l'Eglise et pratiques pastorales II 

PTR 757 1 cr. 

Mission de l'Eglise et pratiques 
pastorales III 

Vatican II a insuffie un eian a la pastorale en re-
definissant la mission de l'Eglise dans le 
monde. Qu'en est-il quelques annees apres ? 
Comment analyser les orientations pastorales 
que se donnenl pasteurs, communautes chre-
tiennes. regions pastorales, dioceses ? Ces 
orientations correspondent-elles a la mission 
de l'Eglise et aux besoins du milieu ? Par une 
observation systematique de la realite pasto

rale, cette activite pedagogique essaie de re
pondre e ces questions en identifiant les ob
jectifs des agirs pastoraux, en recherchant 
une coherence dans la pastorale d'ensemble 
et en situant les pratiques par rapport aux poli
tiques ecclesiales. 

PTR 756 1 cr. 

Improvisation et demarche critique en 
pastorale I 

PTR 759 1 cr. 

Improvisation et demarche critique en 
pastorale II 

PTR 760 1 cr. 

Improvisation et demarche critique en 
pastorale III 

Le pasteur est un theoricien de faction qui 
s'ignore souvent. L'analyse systematique de 
son action r6veie des objectifs, des strategies, 
des perceptions de soi et des autres qui peu
vent se ramener a des modeies d'action identi-
fiables : animation de groupe, counselling, in
tervention collective, pedagogies diverses. 
etc. Oegager la coherence de ces modeies de 
reference, la theoriser avec rigueur; comparer 
ces modeies et les critiquer £ l'aide d'autres 
modeies possibles. Voile les objectifs de I'acti
vite pedagogique, qui comprend des interven
tions magistrates, du travail d'equipe et du tra
vail personnel. 

PTR 761 1 cr. 

Pratique pastorale : conditionnements 
sociaux I 

PTR 762 1 cr. 

Pratique pastorale: conditionnements 
sociaux II 

PTR 763 1 cr. 

Pratique pastorale : conditionnements 
sociaux III 

L'analyse sociologique de faction pastorale 
reveie une vision propre de la societe quebe
coise, des rapports sociaux. du milieu d'inter
vention et de la place qu'y tiennent la religion 
et l'Eglise. Cette vision est constituee d'un 
ensemble de representations qui influencent 
directement la pratique pastorale. Compte 
tenu des mouvements socioreligieux recents 
au Quebec, I'activite pedagogique vise a de
gager et critiquer certains modeies et proces
sus sociaux sous-jacents aux pratiques pasto
rales. 

PTR 766 1 cr. 

PTR 764 2 cr. 

Nouveau rapport Eglise-Ecole 
Interpretation sociologique el theologique des 
mutations culturelles au Quebec et des rap
ports e creer entre une Ezglise et une Ecole qui 
evoluent. 

PTR 765 2 cr. 

Correlation foi et culture des jeunes 
A partir d'analyses d'activites pastorales, re
flexion sur les apprentissages de la symboli
que chretienne et de l'integration culture et foi. 

Le pasteur, auteur de son action 
Principalement centree sur la personne et son 
action, la reflexion faite pendant cette session 
permet au participant non seulement de definir 
ce qu'est la pastorale, mais encore de savoir 
quelle image il projerte comme pasteur. Cette 
prise de conscience veut favoriser une plus 
grande autonomie, tout aussi bien dans la 
fonction que dans faction. 

PTR 767 1 cr. 

Crise actuelle et recherche spirituelle des 
jeunes 
Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils une genera-
lion sacrifiee ou le ferment d'un renouveau cul
turel ? On ne peut nier que les jeunes ren-
voient avec force a la societe I'image de son 
echec, echec de ses vaieurs de competition, 
de croissance economique. Des etudes re
centes faites sur le comportemenl des enfants 
face a la teie. a I'ecole et a la rue permettent de 
voir comment les enfants sont eux aussi a la 
fois victimes et ferment de renouveau dans la 
conjoncture actuelle. 

PTR 768 1 cr. 

Le pouvoir des parents en pastorale 

Faut-il craindre les • premiers responsables 
de la foi • ? On ne doit pas oublier, en effet, 
que quoi qu'il advienne du projet de restructu-
ration scolaire, les parents auront de plus en 
plus d'importance dans l'education scolaire 
de leurs enfants. N'ont-ils pas deja le choix en
tre l'enseignement moral et l'enseignement re
ligieux ? Se peut-il que, d'ici peu, ils decident 
de V existence mfeme des services pastoraux 
scolaires ? On ne peut s'empecher d'y pen
ser... Quelles attitudes les responsables de la 
pastorale peuvenl-ils alors adopter dans un 
pareil contexle ? 

PTR 769 1 cr. 

Les sacrements : trop... peu... pas du tout 

Au niveau secondaire, sacramentalisation est 
toujours opposee a action transformatrice et 
I'on est embarasse par I'apprentissage de la 
symbolique chretienne. Quelques pistes sont 
proposees a I'interieur de cette session afin de 
revoir a neuf cette question. 

PTR 770 1 cr. 

Risques du metier 

Cette session veut favoriser un partage sur le 
v6cu, une analyse des divers conditionne
ments du travail pastoral et une recherche sur 
les moyens d'eviter le « burnout » et de garder 
la stimulation pour ce metier aux innombrables 
defis. 

PTR 771 1 cr. 

L'initiation sacramentelle des enfants 
Oil en est-on avec I'initiation sacramentelle 
des enfants, un an apres la publication des 
orientations pastorales des 6vSques du Que
bec ? Que reveie I'accueil Ires different fait a 
ces orientations par les dioceses, les commu
nautes chretiennes, les parents et les 6duca-
teurs scolaires ? 

La prise en charge de I'initiation sacramentelle 
par les communautes chretiennes est-elle rea
lisable ? Si oui. a quelles conditions ? 
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PTR 772 1 cr. 

Entre la rue et I'ecole 

On se rend compte que c'est en sortant de 
I'ecole que des jeunes du Secondaire vivent 
vraiment et font des projets... Cette session 
permet aux animateurs de decouvrir un type 
de pastorale des jeunes dans la rue, c'est-a-
dire hors du cadre scolaire. de revoir leurs 
propres pratiques de pastorale a I'ecole a la 
lumiere de ces experiences differentes, de re-
situer les fondements ecclesiologiques de leur 
agir pastoral et de degager de cette demarche 
des perspectives d'action. 

PTR 773 1 cr. 

La violence a I'ecole 

La session veul aider l'animateur a se voir 
comme partie prenante du phenomene de vio
lence et a partager des experiences qu'on a 
des jeunes, de leurs problemes et de I'ecole. 
diverses interpretations possibles des pheno
menes de violence, des actions deja faites 
avec ou sans succes el des projets d'action. 

PTR 810 1 cr. 

PTR 774 1 cr. 

Nouveaux reperes ethiques 

Face aux recherches. parfois epanouissantes, 
parfois penibles des jeunes dans le domaine 
de la sexualite, face aussi a I'avortement. a 
1'homosexualite et aux diverses situations des 
couples, les animateurs de pastorale sont a la 
recherche d'une certaine authenticity. Cette 
session permet aux animateurs de faire le 
point et de partager leurs malaises et leurs re
cherches. de se donner un ressourcement, de 
penser les problemes ethiques de facon in
ductive en part ant des faits el en cherchant la 
verite qui s'y trouve et de se donner des pistes 
d'action en counseling el en groupe. 

PTR 800 1 cr. 

Recherche en pastorale scolaire 

PTR 801 2 cr. 

Recherche en pastorale scolaire 

PTR 802 3 cr. 

Recherche en pastorale scolaire 

PTR 803 4 cr. 

Recherche en pastorale scolaire 

PTR 804 S cr. 

Recherche en pastorale scolaire 

PTR 805 6 cr. 

Recherche en pastorale scolaire 

PTR 806 6 cr. 

Recherche en pastorale scolaire 
Exploration du terrain, mise au point d'instru
ments. cueillette de donnees, selon le plan de 
l'etudiant ou de I'equipe. Ces recherches se 
font habiluellemenl plus a partir d'observa-
tions. de rapports d'aciiviies ou de politiques 
d'action. Elles sonl rarement des revues de lit
terature ou des productions theoriques. 

Lectures dirigees 

En plus de la lecture et du resume de lectures, 
cette demarche comporte une presentation 
par les professeurs de la probiematique dans 
laquelle les lectures peuvent etre pertinentes 
pour la formation des animateurs el un semi
naire oil les resumes de lecture sont presentes 
et discutes par I'ensemble. Pour les regimes 
particuliers. on puise dans la banque selon les 
intents de l'etudiant. 

PTR 890 

Projet d'essai 

PTR 691 

Essai 

PTR 892 

Essai 

PTR 893 

3 cr. 

6 cr. 

9 cr. 

12 cr. 

Essai 

SHR 

SHR 100 1 cr. 

Ouarante siecles d" histoire religieuse 

Cette activite pedagogique veut faire prendre 
conscience de I'ampteur et de la variete de 
I'histoire religieuse de I'humanite. Il situe g6o-
graphiquement et historiquement la nais
sance. revolution et... la mod des religions et 
se termine par un panorama demographique 
des religions aujourd'hui. 

SHR 101 1 cr. 

Que savons-nous de la religion de l'homme 
prehistorique ? 

L 'art et les outils que nous ont laisses les hom
mes prehistoriques peuvent-ils nous rensei-
gner sur leur univers religieux ? Pouvons-nous 
trancher aujourd'hui les controverses des an
nees passees sur les premiers comporte
ments magico-religieux de I'humanite ? 

SHR 110 1 cr. 

Les principales theories en sociologie des 
religions 

Objectif : montrer qu'on doit parler non pas 
d'une sociologie des religions mais des socio
logies des religions : chacune de ces sociolo
gies correspondant a un certain angle de pers-
peciive selon lequel le phenomene religieux 
est observe. 

SHR 111 1 cr. 

Religion, magie et tabou 

Qu'est-ce que nous apprend I'observation du 
comportement rituel des etres humains ? Quel 
besoin veulent-ils satisfaire lorsqu'ils se con-
traignent a des rituels complexes et rigides ? A 
quoi serf cette restriction de leur liberie et de 
leur spontanea ? 

SHR 120 1 cr. 

Christianisme et societe occidentale 
Quels rapports le christianisme a-t-il enlrete-
nus avec le developpement de la societe occi
dentale ? A-t-il joue un rfile passif ou actif ? 

SHR 121 1 cr. 

Traditions religieuses orientates 

Cette activite pedagogique entend decrire 
retat present des grandes religions orientales. 

SHR 130 1 cr. 

Approches philosophiques du phenomene 
religieux 

Objectif: situer I'acte de croire au sein des au
lres actes humains et en analyser le meca
nisme du point de vue philosophique. 

SHR 140 1 cr. 

Perspectives psychologiques sur la religion 
De Freud a Allport, en passant par Jung et Ja
mes, nombreuses et divergentes sont les ana
lyses psychologiques de la religion. Cette acti
vite pedagogique decrit les principales de ces 
theories psychologiques sur la religion. 

SHR 141 1 cr. 

La religion dans le developpement de la 
personne 

Quelles sont les relations entre le developpe
ment de la maturite psychique et revolution de 
la vie religieuse individuelle ? L'adhesion a 
une croyance religieuse est-elle un facteur in-
fantilisanl ? 

SHR 150 1 cr. 

Eglise catholique et changement socio-
culturel au Quebec 

Quels sont les changements socio-culturels 
qui ont marque le Quebec depuis 1960 ? 
L'Eglise catholique a-t-elle ete affectee par ces 
changements ? Comment a-t-elle r6agi ? 

SHR 151 1 cr. 

Nouveaux groupes religieux du Quebec 

Cette activite pedagogique offre quelques hy
potheses d'explication sociologique pour ren
dre compte de la multiplication, au Quebec, 
tant des mouvements internes au calholi-
cisme. que des nouveaux groupements ext6-
rieurs a lui. 

SHR 152 1 cr. 

Experiences qu6b6coises de la religion 

Celte activite pedagogique vise essentielle
menl a aider l'etudiant a eiucider sa propre ex
perience de la religion telle qu'il a pu la vivre 
en contexte quebecois. 

SHR 200 3cr. 

Methodologie scientifique dans I'etude des 
religions 

Ouand elles etudient les religions, les sciences 
humaines doivent-elles mettre en veilleuse 
leur vis6e scientifique ? Quelles sonl les princi
pales hypotheses des grands courants socio
logiques dans I'etude des religions ? Quel
ques traits caracteristiques de I'histoire 
comparee des religions, de la ph6nom6nolo-
gie de la religion, de la philosophie de la reli
gion, de la religiologie. 
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SHR 330 3 CT. 

Rencontre des religions 

Objectifs: 1) permettre a l'etudiant de se situer 
par rapport aux«croyants • qui se rattachent a 
une tradition religieuse autre que la tradition 
chretienne; 2) identifier les problemes que 
soulevent les diverses tentatives d'interprela-
tion theologique des autres religions : 3) se fa
miliariser avec une formulation sociologique 
du probleme de I'interpretation des civilisa
tions. 

SHR 350 3 cr. 

Sociologie historique du christianisme 

L'activite pedagogique consiste en une pre
sentation d'un certain nombre de recherches 
sociologiques portant sur I'origine et revolu
tion du christianisme en correlation avec les 
(acteurs socio-economiques et culturels. 

SHR 381 3 cr. 

Examen du probleme des normes dans la 
societe 

Partant de la constatation que les ideaux et les 
normes moraux varient dans le temps et dans 
I'espace, on se demande s'il y a un rapport en
tre ces variations morales et les variations so
ciales. Objectifs: 1- Initier a I'approche socio
logique des faits moraux; 2- Distinguer le 
niveau epistemologique de la sociologie de la 
morale par rapport aux philosophies et theolo
gies morales; 3- Rendre l'etudiant apte a 
comprendre et a utiliser d'une facon critique 
les etudes sociologiques dans ce domaine. 

SHR 700 4 cr. 

Islam en Egypte et judalsme en IsraSI 

A l'aide d'un Cahier d'auto-apprenlissage, 
l'etudiant se familiarise avec un certain nom
bre de recherches classiques et recentes sur 
ces deux traditions religieuses et avec leurs 
caracteristiques particulieres dans le contexte 
de ces deux pays. 

SHR 701 2 cr. 

Mini-projet 

II s'agit d'un projet de recherche qui compren-
dra les elements* suivants : 1- selection d'un 
theme particulier de recherche pouvant even-
tuellement donner lieu a la realisation d'un outil 
didactique ; 2- plan provisoire de I'oulil didac
tique envisage ; 3- possibilites d'utilisation de 
cet outil dans un programme scolaire; 4-
sources documentaires. 

SHR 702 1 cr. 

Religion et societe dans I'Elat d'lsrael 

Cette activite pedagogique est I'approfondis
sement d'un certain nombre de points abor
des avec l'activite SHR 700. 

SHR 703 1 cr. 

Religion et societe en Egypte 

Cette activite pedagogique est Papprofondis-
sement d'un certain nombre de points abor
des avec I'activite SHR 700. 

SHR 704 3 cr. 

Stage d'etude en Egypte 

Au cours de ce stage, trois types d'activites 
sont prevus : 1- conferences par des universi
taires et des personnes-ressources sur cha
cun des quatre themes majeurs du projet; 2-

seances d'immersion culturelle ; 3- sejour de 
quelques jours dans des families. Au retour, 
chacun des participants doil remettre un rap
port de voyage resumant les principales ob
servations qu'il a notees dans son journal de 
voyage. II est suggere de suivre le plan sui
vant : a) ce que le voyage a ajoute a ma com
prehension du ou des pays visites : b) ce qui 
m'a le plus surpris. Pourquoi ? c) ce que j'ai 
trouve le plus interessant. Pourquoi ? d) ce qui 
m'est apparu le plus difficile a accepter. Pour
quoi ? e) ce qui souleve chez moi les ques
tions les plus difficiles a resoudre. Pourquoi ? 

SHR 705 4 cr. 

Outil didactique sur I'Islam en Egypte 

II s'agit de la mise au point d'un outil didacti
que comportant les elements suivants : 1- do
cument laisant etat des recherches effectuees 
au retour du voyage sur le theme choisi avant 
le depart, des remarques des accompagna-
teurs et des informations recueillies pendant le 
voyage ; 2 - diapositives illustrant certains as
pects du theme etudie avec commentaires et 
guide d'utilisation ; 3 - bande sonore suscepti
ble d'etre ulilisee pour illustrer certains as
pects du theme etudie. 

SHR 707 2cr. 

Les autochtones du Quebec 

Cette activite pedagogique vise a fournir une 
vision synthetique des caracteristiques princi
pales des cultures amerindiennes et Inuit el 
des repercussions du contact de ces cultures 
avec les cultures europeennes. En plus de 
conferences donnees par des special.stes des 
etudes autochtones, l'activite comporte des 
seances d'immersion culturelle et la rencontre 
avec des autochtones. 
Prealable : SHR 712 

SHR 710 4 cr. 

Outil didactique sur les autochtones du 
Quebec 

Cette activite consiste a realiser un outil didac
tique sur un aspect particulier de la culture 
amerindienne ou Inuil. Cet outil didactique doit 
normalement comporter une composante au
dio-visuelle et pouvoir etre utilisable pour pro
mouvoir l'education interculturelle. 

Prealables : SHR 712, 707, 711. 722 

SHR 711 3 cr. 

Mini-recherche sur les autochtones du 
Quebec 

Cette activite vise a seiectionner et a analyser 
la documentation pertinente pour l'etude d'un 
aspect particulier des cultures amerindiennes 
ou Inuit. 

Prealables : SHR 712 et SHR 707 

SHR 712 4 cr. 

Indians et Inuit du Quebec : lectures 
dirigees 

Cette activite pedagogique par correspon
dance permet de se familiariser avec un cer
tain nombre de recherches classiques et re
centes traitant de ('organisation socio-
politique, de la culture et de la religion des 
Amerindiens et des Inuit. 

SHR 721 3 cr. 
SHR 722 2 cr. 

Les autochtones du Quebec : seance 
d'immersion 

Cette activite vise a permettre un contact avec 
des representanls des cultures autochtones 
dans leur environnemenl propre et de recueillir 
des donnees sur un aspect particulier de la vie 
et de la culture des communautes autochones. 
Prealables : SHR 712. SHR 707 el SHR 711 

SHR 729 6 cr. 

Projet pedagogique avec les Montagnais 
Description et evaluation d'un projet 
d'echange culturel entre un groupe d'etu
diants d'une polyvalente de t'Estrie et un 
groupe d'etudiants montagnais de la reserve 
de Betsiamites. 

SHR 730 6 cr. 

Culture et societe en Inde du Nord et au 
Nepal 

Cette activite pedagogique par correspon
dance fournit aux personnes interessees une 
vue d'ensemble de la culture el de I'organisa
tion sociale en Inde du Nord et au Nepal ainsi 
qu'une initiation generate a la probiematique 
de l'education interculturelle. 

SHR 731 3 cr. 

Religion, culture et societe en Asie du Sud 
Cette activite pedagogique fournit une vision 
synthetique des principaux elements des mo
deies religieux et culturel hindou et bouddhiste 
et une analyse des repercussions psycho-
culturelles et sociales de ces deux grandes 
traditions. II fournit egalement une initiation 
pratique a une probiematique de l'education 
interculturelle. 

SHR 732 3 cr. 

Mini-recherche 

Cette activite consiste a seiectionner et a ana
lyser la documentation pertinente pour l'etude 
d'un aspect particulier de la vie et de la culture 
en Inde du Nord et au Nepal. 
Prealable : SHR 730 

SHR 733 3 cr. 

Stage d'etudes en Inde du Nord et au 
Nepal 

Cette activite vise a permettre un contact avec 
des representants de la culture indienne et n6-
palaise el a recueillir des donnees sur des as
pects particuliers de la vie et de la culture de 
ces pays. 

Prealables : SHR 730 et SHR 732 

SHR 734 
SHR 735 

3 cr. 
6 cr. 

Outil didactique 

Cette activite consiste a realiser un outil didac
tique sur un aspect particulier de la culture in
dienne ou nepalaise. Cet outil didactique doil 
normalement comporter une composante au
dio-visuelle et pouvoir etre utilisable pour pro
mouvoir l'education interculturelle dans les 
programmes scolaires. 
Prealables : SHR 730. SHR 732 et SHR 733 
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SHR 750 1 cr. SHR 821 2cr. SHR 869 3 cr. 

Developpement des sciences humaines des 
religions 

Cette activite pedagogique presente les objec
tifs, les methodes et les acquisitions des multi
ples disciplines qu'on rassemble habiluelle-
ment sous la categorie sciences humaines des 
religions. 

SHR 751 2 cr. 

Sciences humaines vs autres discours sur 
la religion 

Cette activite pedagogique vise a situer l'etude 
scientifique des religions a I'interieur des 
sciences et face aux autres discours sur la reli
gion. 

SHR 752 2 cr. 

Rencontre des religions 
Analyse de quelques ouvrages sociologiques 
sur le pluralisme et les phenomenes d'accultu-
ration et de quelques prises de position theolo
giques sur la rencontre du christianisme et des 
religions du monde. 

SHR 757 3 cr. 

Etude scientifique des religions 
Objectif: definir les objectifs. la methode et les 
conditions de I'etude scientifique des reli
gions. 

SHR 800 1 cr. 

Recherche en sciences humaines des 
religions 

SHR 601 2 cr. 

Recherche en sciences humaines des 
religions 

SHR 602 3 cr. 

Recherche en sciences humaines des 
religions 

SHR 603 4 cr. 

Recherche en sciences humaines des 
religions 

SHR 604 5 cr. 

Recherche en sciences humaines des 
religions 

SHR 605 6 cr. 

Recherche en sciences humaines des 
religions 

SHR 806 9 cr. 

Recherche en sciences humaines des 
religions 
Selection d'un theme, mise au point d'une bi
bliographie selective, elaboration d'une pro
biematique sociologique ou psychosociologi-
que, application de la probiematique au theme 
choisi. 

L'Hindouisme hier et aujourd'hui 
Etude des principaux elements de la vision re
ligieuse hindoue, du rituel hindou et du sys
teme des castes. Exploration de la mythologie 
hindoue et de quelques textes de la litterature 
sacree. Etude de I'histoire et de la geographie 
de flnde. Exploration de quelques courants 
philosophico-religieux. 

SHR 827 2 cr. 

Le Bouddhisme en Inde et au Japon 

La naissance et la disparition du bouddhisme 
en Inde. Les grandes lignes de la vision reli
gieuse bouddhiste et son enracinement dans 
la societe indienne. 

SHR 841 3 cr. 

Seminaire I 

SHR 842 3 cr. 

Seminaire II 

Mise en commun et discussion d'activites pre-
paratopes a la redaction du memoire. 

SHR 850 3 cr. 

Sociologie de la religion 

Les grands classiques en sociologie de la reli
gion. 

SHR 851 2 cr. 

Sociologie des religions - aire francaise 
Etude des principaux courants en sociologie 
des religions de Durkheim a nos jours. 

SHR 853 2 cr. 

Sociologie des religions - aire allemande 
Analyse et comparaison de deux theories an-
tagonistes: K. Marx el F. Engels. d'une part, el 
M. Weber et E. Troeltsch d'aulre part. 

SHR 855 2 cr. 

Sociologie des religions - aire anglo-
americaine 

Les vicissitudes et multiples variantes de I'ana
lyse fonctionnalisle. 

SHR 864 1 cr. 

Le catholic!sme au Quebec 

Survol et mise en perspective sociologique de 
I'histoire de l'Eglise catholique au Quebec de
puis la conquete. 

SHR 885 
SHR 866 

1 cr. 
2 cr. 

Catholicisme institutionnel et populaire au 
Quebec 
La revolution tranquille a marque le tournant 
de I'histoire de l'Eglise catholique au Quebec. 
Apres s'fitre construit une place privilegiee. a 
travers le X IX t m e el la premiere moitie du XX e 

siecle. comme porte-parole el support de 
I'identite nationale des canadiens-frangais, 
elle s'est vue confrontee aux problemes d'une 
societe nouvelle et coniestee. comme bloc 
ideologique, par la montee d'une nouvelle 
classe desormais proche du pouvoir. Quelle 
parole developpera-t-elle dans fapres coup 
de cette mutation ? Quelle place (iendra-l-elle 
dans la nouvelle societe quebecoise ? 

Ideologies religieuses et pensee sociale au 
Quebec 

Cette activite pedagogique identifie dans un 
premier temps la nature et la fonction sociale 
de I'ideologie. Dans un second temps, la re
flexion cherche a degager I'impact de I'ideolo
gie religieuse sur la pensee sociale de f apres-
guerre au Quebec. Dans ce champ de 
reflexion sont choisis des points plus revela-
teurs de I'ideologie religieuse. 

SHR 870 1 cr. 

Religions diverses au Quebec 

Analyse sociologique de la multiplication el du 
recrutement des « nouvelles religions • au 
Quebec. 

SHR 871 1 cr. 

Analyse des diverses religions au Quebec 

En dehors du courant catholique majoritaire, il 
existe au Quebec de nombreux autres cou
rants religieux et para-religieux. Est-il possible 
d'en etablir le repertoire ? Que savons-nous 
d'eux ? Quelles fonctions remplissenl-ils dans 
notre societe ? 

SHR 872 2cr. 

Mini-recherche sur la religion au Quebec 
Mise en route d'une recherche personnelle sur 
un aspect particulier de la religion au Quebec, 
vg. definition de la probiematique. delimitation 
d'un cadre d'analyse theorique, determination 
d'un mode de verification empirique, elements 
de bibliographie. 

SHR 890 3 cr. 

Projet d'essai 

SHR 891 6 cr. 

Essai 

SHR 892 

Essai 

SHR 893 

9 cr. 

12 cr. 

THL 

THL 102 1 cr. 

Croire : les risques humains d'une 
rencontre de Dieu 

Croire tienl a I'une des - experiences fortes» 
qui donnent un visage a une vie. Precisant les 
dimensions du croire Chretien, I'activite peda
gogique en manifesle les promesses et les ris
ques chez les personnes en quete de maturity 
humaine. 

THL 103 1 cr. 

De quel Dieu parlent les Chretiens ? 
Dans une perspective contemporaine I'activite 
pedagogique se propose de montrer la com
plexity des representations de Dieu dans la re
flexion theologique, le discours populaire el 
I'experience personnelle. 

9- 14 



UNIVERSITE DE SHERBROOKE FACULTE DE THEOLOGIE 

THL 104 1 cr. 

Jesus : nomme de parole et d'action 

L'activite pedagogique se propose de presen
ter Jesus de Nazareth en le resituant dans le 
contexte socio-politique et religieux de son 
temps et d'analyser. a travers sa predication et 
son action. I'aspecl liberaleur du message 
chreiien. 

THL 105 1 cr. 

Chretiens sans eglise 

Ouand les Chretiens desertenl les eglises en 
abandonnanl la pratique cullurelle, peuvent-ils 
encore se reclamer d'une pratique de I'evan-
gile et d'un altachement au Christ ? 

En tenant compte du vecu des Chretiens on en
visage les possibilites d'une Eglise ouverte a 
de nouveaux espaces pour croire. 

THL 106 1 cr. 

La theologie : une foi en quete 
d'intelligence 

Devant la tendance qui existe a opposer le 
Dieu * sensible au coeur»qu'on atteindrait par 
la foi et le Dieu • des philosophes et des sa
vants - qui serait le produil de la theologie. 
l'activite pedagogique se propose d'illustrer la 
pertinence et futilite d'une reflexion systemati
que sur les donnees de la loi. 

THL 109 1 cr. 

Un pape : pour quoi faire ? 
A une epoque friande de democratie, une 
Eglise hierarchique sou mise au pouvoir papal 
esl-elle anachronique ? Toutes les interven
tions romaines ont-elles la meme portee ? La 
liberie de la recherche theologique et I'autorite 
pontificale sont-elles conciliates ? Faut-il sou
mettre toutes les Eglises chretiennes a la lu-
telle du pape ? vdila, a titre d'exemples. quel-
ques-unes des questions auxquelles l'activite 
pedagogique tente de repondre. 

THL 115 1 cr. 

Des sacraments : pour quoi faire ? 

Les sacrements tels qu'ils sont offerts aux 
Chretiens d'aujourd'hui apparaissent-ils 
comme des signes parlanls ou comme des ri
tes magiques, sans rapport avec I'experience 
quotidienne ? 

THL 116 1 cr. 

Synode sur la reconciliation : evenement 
d'Eglise 

A I'occasion du Synode sur la reconciliation a 
I'automne 1983, les Eglises ont exprime leur 
vision de la mission de reconciliation. L'objec
tif de cette activite pedagogique vise a identi
fier les divers courants de pensee exprimee 
lors du Synode, a en degager les perspectives 
theologique. historique, pastorale et liturgique 
et a situer les resultats du Synode dans le con
texte de leur evolution. II vise aussi a s'appro-
prier le Synode pour en faire un evenement 
d'Eglise! 

THL 122 1 cr. 

vivre sans frontiere 

Les critiques et les pratiques du monde d'au
jourd'hui balaient-elles toute forme de morale 
ou simplement son image traditionnelle ? Un 
examen attentif des remises en cause actuel-
les permet de mieux degager quelle morale 
ad mettre et quelle morale exclure, pour qui 
veut vivre sa vie et la reussir. 

THL 123 1 cr. 

L'Echture et la question ethique 
II importe au croyant de bien voir le rapport de 
I'Ecriture a la reflexion ethique. Cette 
deuxieme padie de la demarche voudrait le 
(aire mieux saisir tout en traitanl de la question 
de la specilicile de la morale chretienne. 
Prealable : THL 122 

THL 124 1 cr. 

La morale : une question de choix 
II devienl imperieux de penser le comporte
ment moral en termes de responsabilite et de 
liberte. plulflt qu'en termes de lois et de mode
les. d'ou la place plus grande accordee au
jourd'hui aux vaieurs dans la reflexion morale. 
L'activite pedagogique veut initier les partici
p a n t ' s a cette methode de reflexion. 

THL 125 1 cr. 

Cette liberte, ennemie du bonheur 
Ou'est-ce que la liberte : Pouvoir ce que Ton 
veut ou vouloir ce que l'on peut ? 

Bonheur et plaisir. raison et devoir sont-ils 
condamnes a un perpetuel affrontement ? 
Voici quelques'unes des questions auxquelles 
l'activite pedagogique cherche a repondre. 

THL 126 1 cr. 

Un christianisme sans morale 

Le monde secularise qui est le notre tend a 
s'affranchir d'une certaine morale, dite chre
tienne. dont il semble bien difficile par ailleurs 
de retrouver la trace dans l'Evangile. 

L'activite pedagogique tente de donner un 
sens et un contenu a une formule ambigue el 
galvaudee : - la morale chretienne 

THL 127 1 cr. 

Prendre soin des autres : une morale au 
feminin 

Hommes el femmes. semble-l-il, n'aborde-
raient pas les questions morales de la m€me 
facon. Les femmes auraient tendance dans 
leurs choix moraux a - prendre soin des au
tres -. L'activite pedagogique veut permettre 
une reflexion critique sur cette hypolhese et 
ses consequences pour le developpemenl 
d'une morale de la responsabilite et de la soli
darity. 

THL 128 1 cr. 

En quete d'une morale pour aujourd'hui 
Rien de neuf sous le soleil. Pourtant, en morale 
chaque probleme merite d'etre etudie. dans 
une optique renouveiee. 

A titre d'exemples voici quelques-unes des 
questions qui peuvent etre traitees dans le ca
dre de cette activite pedagogique : 

- I'homosexualite 
- le droit de mourir dans la dignity 

la question des couples non maries 
(unions dites libres. relations sexuelles 
avant le mariage...) 

THL 135 2 cr. 

La liberie : quelques paradoxes 
D6chir6e entre I'optimisme de sa reflexion sur 
la creation et le pessimisme de sa theologie du 
peche. la tradition chretienne souligne et ac-
centue le drame intime de toute conscience 
humaine aux prises avec une liberie reelle 
mais limitee. 

L'activite pedagogique cherche a jeter un peu 
de lumiere sur ce paradoxe et a repondre a la 
question : bonheur el plaisir. raison el devoir 
sonl-ils condamnes a un perpetuel affronte
ment ? 

THL 137 2 cr. 

Y a-t-il une morale au feminin 7 

Des etudes donnent a penser que les femmes 
et les hommes parviennent souvent a des 
choix moraux differents, parce que les unes et 
les aulres ne privilegient pas les mfimes va
ieurs. et suivent des processus de decision qui 
ne sonl pas necessairemenl analogues. 

THL 154 1 cr. 

Priere et engagement 

Dans une societe qui leur pose d'6normes de
lis, les croyants desireux de jouer un rdle si-
gniliant s'interrogenl sur I'equilibre a maintenir 
entre priere et engagement. 

THL 160 1 cr. 

La mod : et puis apres ? 
Oes recherches recentes ont suscite beau-
coup d'interei sur la vie apres la mod. En quoi 
consiste reternite ? Reincarnation ou resur
rection ? La reponse chretienne a ces ques
tions peul-elle satisfaire la curiosity et la re
cherche de sens de l'homme d'aujourd'hui ? 

THL 170 1 cr. 

Le d6mon : realite ou mythe ressuscite 

Cette activite pedagogique vise a apporter un 
eclairage biblique et theologique sur I'exis-
tence. la nature el les manifestations du sala-
nisme. Une perspective historique permet de 
mieux saisir la port6e de I'interet actuel de ce 
phenomene. 

THL 180 1 cr. 

L'Eglise du Quebec : socialists 7 
Cette activite pedagogique retrace revolution 
de la pensee sociale de l'Eglise du Quebec a 
travers les declarations officielles des eveques 
depuis quelques annees. Quand ceux-ci d6-
noncent les gouvernements acluels dans leurs 
politiques conlre I'inflation se meient-ils de 
leurs affaires ? L'Eglise devient-elle socialiste 
a (ravers ces prises de position ? 

THL 181 1 cr. 

Catechese, enseignement religieux, 
formation morale 
AI'heure ou les ecoles traditionnellemenl con-
fessionnelles au Quebec s'ouvrent au plura-
lisme religieux, cette activite pedagogique per
met de distinguer differentes approches de 
formation religieuse. 
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THL 190 1 cr. 

Pourquoi se rnarier ? 

Cette activite pedagogique pose les differen
tes options vecues par les couples dans le 
contexte culturel quebecois : manage reli
gieux, manage civil, unions libres, mariage a 
I'essai etc... II precise la signification de cha
cune de ces options a la lumiere du vecu des 
couples et de l'enseignement de l'Eglise. 

THL 191 1 cr. 

Femmes et christianisme : un long 
malentendu 

Bref survol historique des relations difficiles et 
ambigues que la tradition chretienne (catholi
que) a entretenues avec les femmes jusqu'a 
nos jours. 

THL 200 3 cr. 

Anthropologie theologique fondamentale 

Cette activite pedagogique comprend tes ele
ments suivants: d'abord une grille d'identifica-
tion des principaux axes de I'experience chre
tienne. Puis Ton d6gage la structure de 
l'homme & l'6coute d'une parole eventuelle de 
Dieu dans I'histoire : une interpretation fonda
mentale de l'homme dans le contexte de la Re
velation faite a l'homme. L'initiation methodo
logique a la theologie comporte les questions 
suivantes: la dimension anthropotogique inhe-
rente a tout discours theologique ainsi que la 
place de I'anthropologie theologique dans 
I'ensemble de la theologie, puis visee lormelle 
de la theologie parmi les multiples discours sur 
l'homme. 

THL 201 3 cr. 

Revelation et tradition 

Objectif: preciser la signification de la Revela
tion chretiennne, prepare de facon priviiegiee 
dans l'Ancien Testament, accomplie dans le 
Christ, transmise de facon authentique dans et 
par l'Eglise, par divers moyens dont principa-
lement: l'ecriture inspire, la Tradition eccie-
siale. le Magistere. etc... 

THL 202 3 cr. 

Theologie de la foi 

Objectif : preciser la signification du «croire 
Chretien aujourd'hui >. II s'agit done de r6fl6-
chir theologiquemenl sur facte de foi lui-
meme, sa nature, ses causes, ses conditions 
de possibility dans le contexte contemporain. 
Vatican II (Revelation no: 5) deiinit la foi ainsi : 
«Par elle, l'homme s'en remel tout entier, li-
bremenl a Dieu. en apporiant au Dieu R6v6la-
leur la soumission complete de son intelli
gence et de sa volonte... •. Quel est le sens, et 
quelles sont les implications de cette formule ? 

THL 210 3 cr. 

Sacramentalite 

Etude des elements symboliques de l'expres
sion de l'homme. Mise en place des compo
santes, des elements et des dimensions de 
l'expression sacramentelle des Chretiens. Pre
sentation des actions sacramentelles des 
Chretiens a I'interieur de la sacramentalite du 
Christ et de l'Eglise. Grandes etapes de la 
comprehension de l'Eglise dans sa facon de 
vivre sacramentellement sa relation a jesus, 
Christ et Seigneur. 

THL 220 3 cr. 

Introduction aux P6res de l'Eglise 

Cette activite pedagogique vise a comprendre 
et utiliser la Tradition comme source et image 
de la theologie. Inter-relations foi (Ecriture) et 
culture. Contenu : la litterature patristique 
comme element et image de la Tradition. La 
Tradition comme recherche d'une foi incluant 
une confrontation entre les Ecritures et la cul
ture. Le moment de la Tradition v6cu par les 
Peres ; en quoi sont-ils • p6res» de l'Eglise ? 
Illustration et possibilite d'identificalion de la 
dialectique des elements foi-Ecriture en eux-
memes et dans leurs rapports. Les Peres et le 
moment de la Tradition vecu aujourd'hui. 

THL 230 3 cr. 

Histoire de l'Eglise primitive 

Le christianisme, des origines au IVe siecle. Le 
judeo-christianisme et la gnose. La vie des 
premiers Chretiens. Le culte, les ministeres. le 
premier art Chretien. Les relations entre Chre
tiens et paiens. Le christianisme de I'Empire : 
des persecutions a la victoire de Constantin. 
La crise arienne. Le catholicisme, religion 
d'Etat. Les debuts du monachisme. Livre de 
base: M. SIMON el A. BENOIT, Le judaisme el 
le christianisme antique (Nouvelle Clio. 10). Pa
ris, P.U.F., 1968. 

THL 232 3 cr. 

Eglise et societe aux 19° et 20 s siecles 

Toul en fournissant une vue d'ensemble de 
revolution des Eglises aux XIXe et XX e siecles, 
I'activite pedagogique s'organise autour de 3 
themes princiapux : 

RELATIONS EGLISES-ETATS. France : de la 
Revolution frangaise a la politique de laicisa-
tion. Italie : de la question romaine aux Ac
cords du Latran (1848-1929). Les Eglises face 
aux regimes totalitaires (1917-1945). Eglise el 
revolution en Amerique latine. 

RELATIONS EGLISES-MONDE. Les Eglises 
face a la d6christianisation des masses el au 
probl6me ouvrier: le christianisme social. I'Ac-
tion catholique. les pretres ouvriers. Les mis
sions. 

DEBATS IDEOLOGIQUES. Lib6ralisme et ul-
tramontanisme au XIX" siecle. Eglise et nou
velles ideologies (socialisme, fascisme, com-
munisme, personnalisme). De Vatican I (1870) 
e Vatican II (1965). 

THL 233 3 cr. 

Histoire religieuse du Quebec 

Objectif: permettre a l'etudiant de se faire une 
idee personnelle et valable sur le plan scientifi
que de revolution religieuse du Quebec. On 
choisit un certain nombre de themes, sunoul 
dans la periode allant de 1840 a nos jours. Par 
exemple: attitudes de I'episcopat face au pou
voir britannique. Le clerge et les troubles de 
1837. Le renouveau catholique de 1840. L'an-
ticiericalisme des Rouges (1848-1870). Ultra-
montanisme vs lib6ralisme. Action de l'Eglise 
face a ('industrialisation el aux problemes so
ciaux. Les debats ideologiques : nationalisme. 
etalisme, communisme. Mgr Charbonneau et 
la greve de I'amiante (1949). La contestation 
du ctericalisme (1948-1965). La revolution 
tranquille et la secularisation. Livre de base : 
Nive VOISINE. Hist, de l'Eglise catholique au 
Quebec (1608-1970) Mtl, Fides. 1971. 

THL 300 3 cr. 

Le Christ 

Comment batir une christologie aujourd'hui, 
en tenant compte des progres de I'exegese bi
blique. de la tradition des grands conciles 
christologiques et au besoin d'actualisation de 
ce mystere central de notre foi ? 
Objectifs majeurs poursuivis : 

1- Information sur les donnees fondamenta
les de la christologie. situees dans leur 
contexte culturel; 

2 - essai de theologie systematique sur la per
sonne el la mission de jesus ; 

3- essai de ̂ interpretations pour aujourd'hui 
de ces donnees; 

4- critique de certaines christologies nouvel
les. 

THL 301 3 cr. 

L'Eglise 

Une meilleure prise de conscience s'exerce 
pr6sentement sur les mouvements qui fagon-
nent l'Eglise du Quebec : les multiples visages 
des communautes chretiennes, le pluralisme 
des options pastorales el les modeies eccie-
siologiques. I'organisation des Eglises et les 
conflits en presence, I'originalite de l'Eglise du 
Quebec dans l'Eglise universelle. etc. Ces 
mouvements divers represented aulant de 
dossiers possibles pour approcher le mystere 
de l'Eglise ; communaute des Chretiens, au 
service de l'Evangile de Jesus-Christ au coeur 
du monde. 

THL 302 3 cr. 

Le mystere de Dieu 

Objectif ; fournir les elements necessaires a 
une critique de la connaissance de Dieu. Cette 
activite pedagogique examine les trois ques
tions suivantes : —l'homme est-il capable de 
parler de Dieu ? —que vaul un discours sur 
Dieu ? —comment l'homme affirme-l-il Dieu ? 

THL 303 3 cr. 

Theologie de la creation 

Sans s'attarder aux aspects philosophiques et 
scientifiques du probleme, I'activite pedagogi
que veut degager la signification theologique 
de la creation et manifester le rfile de l'homme 
dans le monde cree. II s'interroge aussi sur la 
maniere de parler aujourd'hui du mystere de 
Dieu et de la creation, en continuite avec toute 
I'histoire du salut. qui est, aujourd'hui comme 
hier, la revelation amoureuse du Dieu cache. 

THL 304 3 cr. 

Eschatologie et esperance 
Comment penser I'esperance chretienne dans 
un monde aux prises avec des rfealites tou-
jours presentes comme la souffrance, l'6chec, 
la mort. mais aussi des utopies et des esp6-
ranees toujours vivanles ? Le but de l'activite 
pedagogique esl d'examiner cette question a 
partir de la reflexion theologique des vingt der-
nieres annees particulierement de la «theolo
gie de I'esperance» de Moltmann. 
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THL 305 3 cr. 

Anthropologie theologique I 

L'homme d'aujourd'hui, comme toujours, 
s'eprouve comme sujet libre aux prises avec 
toutes sortes de necessites el de servitudes, 
aux plans de sa relation avec lui-meme, avec 
les autres, avec le monde nature! et avec Dieu. 
II aspire done a sa pleine liberation a tous ces 
plans. 

L'Eglise parie de I'alienation de l'homme en 
termes de peche originel (peccatum naturae) 
et de pech6 personnel et de ses suites, et de la 
liberation de cette situation existentielle par 
son Esprit. Cette interpretation a-t-elle encore 
du sens aujourd'hui ? 

THL 307 3 cr. 

L'Esprit-Saint 

D'abord faire l'etude de toutes les references 
de l'Ancien Testament qui paiient de I'Esprit. 
pour decouvrir que non seulement il etait pre
sent avant la venue de Jesus, mais qu'en plus 
ta facon dont tes gens I'ont compris a evolu6 
au cours des siecles. Dans le Nouveau Testa
ment, voir comment saint Paul, saint Luc et 
saint Jean ont explique I'Esprit-Saint et son ac
tion (les charismes et autres) aux Chretiens. 
Enfin, partant des Peres de l'Eglise, tenter de 
saisir en quoi l'Eglise orthodoxe et l'Eglise ro
maine different dans la presentation qu'elles 
nous font de I'Esprit et enfin identifier quelques 
signes qui permeitent de voir que notre monde 
est toujours influence par la puissance de ce 
meme Esprit. 

THL 309 3 cr. 

Theologie de la liberation 

Lors de la Conference des evgques latino-
americains a Puebla (1979). le pape Jean-
Paul II a dil que l'Eglise latino-americaine inter-
pellait l'Eglise universelle. Dans ce sens la 
theologie latino-americaine dite «de la libera
tion » ne doit pas §tre consid6r6e comme un 
produit exotique mais plutot comme une theo
logie prophet ique. 

Le but de cette activite pedagogique est done 
d'introduire les etudiants dans cette demarche 
et ce contenu prophetiques. 

THL 310 3 cr. 

Theologie mariale et feminisme 

La place traditionnelle et le rfile traditionnelle-
ment confers comme Vierge et mere a Marie 
dans la tradition catholique se trouvent remis 
en question a notre epoque par la montee du 
feminisme el feclatement des stereotypes 
sexuels et sexistes. Une reflexion sur la doc
trine au sujet de Marie et sur I'anthropologie 
qui la soustend paraTt une tache bien accordee 
aux signes des temps. 

THL 311 3 cr. 

Les signes sacramentels de l'option 
chretienne 

Le renouveau de ces trois pratiques sacra-
men telles pose de grandes questions aux 
Chretiens et aux agents de pastorale : Bap-
teme : Ne devrait-on pas retarder le bapteme 
et laisser I'enlant choisir par lui-meme ? A quoi 
s'engage une Eglise qui baptise un enfant ? 
Quel sens donner au bapteme Chretien 7 Quel
les pratiques adopter ? Reconciliation : Com
ment l'Eglise voit-elle sa mission de reconcilia
tion dans le monde actuel ? Comment situer la 
pratique liturgique de reconciliation dans une. 
mission plus globale ? Oction des malades : 

Quelle est I'histoire de la pastorale de l'Eglise 
en face de la maladie et de la mort ? Quelles 
sont les orientations actuelles ? 
Objectifs : 

1- Permettre a l'etudiant d'acquerir une syn
these historique, theologique, et liturgique 
des grandes questions concernant ces 
pratiques sacramentelles. 

2 - Lui donner un certain nombre de concepts 
et d'instruments necessaires a un discours 
theologique serieux. 

3 - Lui permettre d'acquerir une capacite 
d'identif ica lion et d'evaluation critique et 
prospective de ces pratiques. 

THL 312 3 cr. 

Confirmation et Eucharistie 

De Jesus a aujourd'hui, f Eucharistie des Chre
tiens a connu une grande evolution, tant dans 
sa structure liturgique que dans ses appro
ches theologiques. Tout en cherchant a entrer 
plus profondement dans le mystere eucharisti-
que. cette activite pedagogique identifie un 
certain nombre d'aspects que la tradition chre
tienne a attribue a I'Eucharistie. II s'agit de 
montrer revolution historique, liturgique et 
theologique de ces dimensions et de voir leur 
traitement dans la structure actuelle de I'Eu-
charistie. 

La demarche de la confirmation suscite beau-
coup de problemes. Quel est son sens dans 
I'initiation chretienne 7 A quoi se r6f6re-t-
elle • ? Quelles sont ses relations avec le de
venir Chretien, l'etre ecclesial et I'Esprit-
Saint ? 

THL 313 3 cr. 

Le manage des Chretiens 

De tout cote, Institution sociale du manage 
est remise en cause. Les Chretiens ne peuvent 
etre a I'abri du raz de maree qui ebranle ce 
qui, jusqu'a tout recemment, etait considere 
comme des plus stable. 

Un defr se presente aux Chretiens d'au
jourd'hui : retrouver la signification sacramen
telle d'une realite humaine en voie devolution. 
C'est dans ce contexte que s'inscrit cette acti
vite pedagogique dont les objectifs se decri-
vent comme suit: 

1- Amener l'etudiant a identifier les diverses 
composantes de revolution actuelle du 
mariage; 

2 - amener l'etudiant a une connaissance his
torique de la prise de conscience progres
sive de la sacramentalite de I'institution du 
mariage; 

3 - habiliter l'etudiant a se donner des ele
ments theologiques de reflexion sur le ma
nage ainsi qu'une methode d'analyse 
theologique. 

THL 314 3 cr. 

Les ministeres de l'Eglise 
L'effort de Vatican II pour repenser le visage 
de l'Eglise et la nouvelle conscience de res
ponsabilite qui surgit un peu partout, amene a 
repenser le rdle des differents participants a 
I'interieur des communautes chretiennes. Les 
responsabilites traditionnelles propres au pre
tre sont en train de se modifier au profit de tout 
Chretien, tant au niveau de I'animation et de la 
liturgie qu'a celui de la mission meme des 
communautes locales. Quels changements 
sont en train de se produire ? Quels sont ces 
nouveaux ministeres qui prennnent forme ? 
Sur quelle ecciesiologie se fondent-ils ? Quel 

lien etablir entre les ministeres • laics» et les 
ministeres « ordonnes». 

THL 321 3 cr. 

Structures de I'agir humain 

Dans le contexte de ce qu'on appelle • la crise 
de la morale», il semble que les fondements 
m6me de I'agir humain sont remis en question. 
Par rapport a la • morale traditionnelle - vue 
comme morale legal iste ou morale du devoir 
I'on prune davantage une morale de la r6ci-
procite, de la responsabilite ou meme une mo
rale du plaisir. 

Par ailleurs, les d6couvert.es scientifiques 
comme le developpement des sciences de 
l'homme apportent des connaissances nou
velles concernant le comportement humain 
aussi bien collectil qu'individuel que la re
flexion ethique tente d'assumer. La reflexion 
theologique aussi se doit de prendre en 
compte un tel questionnement. C'est a I'inte
rieur de cette probiematique que I'activite pe
dagogique veut considerer I'agir du Chretien, 
lequel, tout en etant original (ou specifique), 
s'enracine dans les structures fondamentales 
de retre humain. 

THL 322 3 cr. 

Evangile et ethique 

L'activite pedagogique voudrait degager le 
sens que peut avoir pour le projet de l'homme 
d'aujourd'hui le recours a la loi evangeiique. 

On cherche, non a faire une morale precise et 
detainee de la conduite du Chretien, mais a de
terminer le rapport de la foi aux moeurs, de la 
Revelation a la morale humaine, ou encore la 
nature de I'impact de la loi sur faction et la 
praxis humaines et sur la reflexion ethique du 
theologien. Ce qui revient en definitive a deter
miner la specificite de I'ethique chretienne. 

THL 323 3 cr. 

Ethique et organisation sociale de la vie 
humaine 

La vie de chaque jour - tes media le manifes
ted abondamment - surgit constamment de
vant nous comme complexe et les rapports 
entre peuples comme entre personnes appa-
raissent de plus en plus interdependants. 
Quantity d'informations politiques, economi
ques... etc... veulent nous expliquer ce qui se 
passe et susciter en chacun de nous une prise 
de conscience de I'autres, des autres. 
Comment concilier les exigences de la per
sonne avec les necessites d'une organisation 
de la vie en societe sans redecouvrir, a travers 
la structure necessairement sociale de la per
sonne, les dimensions ethiques de la vie hu
maine ? 

Le propos de I'activite pedagogique est d'en
trer dans cette question en la sou mettant a une 
reflexion theologique. 

THL 340 3 cr. 

Droit eccl6sial post-conciliaire 

Le nouveau code de droit canonique veut re
liefer les orientations fondamentales du con-
cile Vatican II. Cette activite pedagogique vise 
a identifier I'esprit du concile qui soustend le 
code et a amener l'etudiant a se familiariser 
avec le nouveau code pour en faire un instru
ment efficace de travail dans la ligne de I'ec-
ciesioiogie de Vatican II. 
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THL 352 3 cr. 

La priere dans I'experience chretienne 

Le vecu recent de la priere au Quebec donne 
lieu a bien des interpretations; comme en 
d'autres phenomenes culturels et cutuels. on 
peut y voir un pur passe ou une volonte de re-
nouer avec ses racines et une fuite par en 
avant ou un present charge de promesses. 
L'activite pedagogique sur la priere dans I'ex
perience chretienne entend articuler, sur la 
base d'une relation determinants a Dieu, les 
coordonnees indissociables de I'interiorite, de 
la communication avec autrui. dans la pleine 
communion au monde. Des textes empruntes 
a I'histoire de la spirituality permettront de 
poursuivre l'integration personnelle et theolo
gique. 

THL 500 3 cr. 

Approche philosophique du phenomene 
religieux (seminaire) 

Le phenomene religieux occupe une grande 
place dans la pensee des principaux philoso
phies, en particulier depuis I'Aujklarung, ou 
l'homme a pris ses distances face a toutes les 
doctrines transmises d'autorite, pour les sou
mettre a la critique de la pure raison. Cette cri
tique a exerce et exerce encore une Ires 
grande influence sur notre perception de la re
ligion chretienne en Occident. Pour les uns (de 
Kant, a Hegel, a Feuerback, a Marx, a Nietzs
che) grace a une critique de plus en plus radi
cate, la religion finit par representer un pheno
mene secondaire, transitoire. alienant et 
deshumanisant. Pour les autres, en reaction 
aux premiers, la religion, a certaines condi
tions, constitue au contraire une des dimen
sions les plus fondamentales et les plus nobles 
de l'homme (Schleiermacher, Otto, Kierke
gaard, Berg son, Buber. Tillich, Rahner) et 
c'est plutot son absence ou son rejet qui des-
humanise. Chez tous ces philosophes, de 
I'une ou 1'autre tendance, la religion presente 
une structure analogue, et joue un rdle majeur 
dans la culture, structure el rdle qui merited 
d'etre analyses et critiques. 

THL 501 3 cr. 

Les femmes et la symbolique chretienne 
(seminaire) 

Les femmes. quand elles lisent I'Ecriture ou 
entendent le discours magisterial de l'Eglise, 
achoppent a certains elements qui forment la 
symbolique judeo-chretienne. tels I'image des 
noces. les recits de la Creation et de la chute, 
la figure paternelle de Dieu, etc... Cette sym
bolique etant nee dans un contexte palriarcal, 
les lemmes ont a la reprendre pour la dire 
d'une facon significative et efficace pour les 
femmes et les hommes d'aujourd'hui. 
Objectif general du seminaire : 

1) bien identifier ces elements symboliques 
qui apparaissent negatifs pour les femmes 
et en faire une etude d'ordre exegetique, 
historique. anthropologique: 

2) etablir des criteres d'interpretalion a partir 
du vecu des femmes qui permeitent une 
lecture plus positive de ces elements de la 
tradition ou incitent a mettre en lumiere 
d'autres elements symboliques plus favo-
rables aux femmes. 

THL 502 3 cr. 

Etude de certaines sources en christologie 
(seminaire) 

Les hymnes christologiques rapportes dans 
les ecrits de Paul et de Jean, de meme que les 
christologies de certains peres et docteurs de 
l'Eglise primitive (Ignace d'Antioche, Irenee de 
Lyon, Alhanase d'Alexandrie. Leon le Grand, 
Maxime le confesseur, Anselme de Cantor-
berry) sont des sources permanentes dans la 
foi et la reflexion theologique. auxquelles on 
refere comme a des donnees presupposees. 
mais qu'on n'a pas le loisir d'approfondir pour 
elles-memes. Or leur etude attentive est en
core pariante, non seulement pour la compre
hension et la critique des christologies actuel-
les, mais pour toute la theologie et la vie de foi. 

THL 503 3 cr. 

La resurrection de Jesus (seminaire) 
La resurrection de Jesus est une question cru-
ciale tant au point de vue de son historicity, 
que de sa signification comme evenement fon-
dateur de la foi au Christ, et de ('interpretation 
de son message sur Dieu, sur l'homme, sur 
I'avenir de I'histoire et du cosmos tout entier. 

Les textes du Nouveau-Testament concernent 
cet evenement et le sens qui est ne de lui ont 
recu diverses interpretations qui von"! du sub-
jectivisme bultmannien (interpretation existen-
tielle) a I'objectivisme fondamentaliste. Les 
questions fondamentales concernant 1- la re
lation entre I'histoire (Histoire) et le reel (Ges-
chichte); 2- la relation entre le reel et le lan
gage : 3- la part de subjectif et l'objectif dans 
la connaissance historique. etc... devront etre 
explores. 

Objectif du seminaire : faire le bilan et discuter 
les hypotheses disponibles qui nous viennent 
des exegetes concernant 1- les formules de 
foi, et les recits bibliques concernant la resur
rection, ('exaltation, la Seigneurie du ressus-
cite, le tombeau vide: 2- les consequences 
qu'on a lir6es de ces enonc6s. dans le Nou
veau-Testament lui-meme, el plus pr6cis6-
ment chez les theologiens contemporains. 

THL 513 3 cr. 

Les divorces remaries crvilement 
(seminaire) 

Un certain nombre de Chretiens dont le projet 
de mariage a du etre rompu civilement s'aven-
turenl dans un nouveau projet officialise par un 
mariage civil. Quelle a ete I'atlitude de l'Eglise 
face a ces situations. Quelle est I'attitude ac
tuelle ? Ou en sont la recherche et la pratique 
de l'Eglise et la theologie elle-meme ? Ques
tion de grande actuality, puisque plusieurs 
communautes chretiennes vivent diff6rem-
menl I'accueil reserve a ces couples. 

THL 521 3 cr. 

Questions particulieres de morale 
II s'agit de proceder a I'examen de certaines 
questions posees a la conscience de l'homme 
contemporain; soit a cause des immenses 
possibilites d'intervention sur la vie. soit a 
cause d'une nouvelle maniere de consid6rer 
la sexualite. Ainsi sonl etudies. dans une pers
pective theologique, I'avortement, I'euthana-
sie, I'insemination artificielle, I'homosexualite 
el la regulation des naissances. II s'agit de 
montrer comment la reflexion theologique, toul 
en tenant compte de l'enseignement du Ma
gistere en ces matieres, ne peut se contenter 
d'en etre le simple deienseur ou repetileur. 

THL 522 3 cr. 

Sexualite et verite de l'homme 
On a dit:« L'attitude chretienne en matiere de 
sexualite et de plaisir apparatt comme irrece-
vable tout simplement parce qu'elle va contre 
la verite de l'homme.»(Rev. des Sc. Phil, el 
theol.. avril 1970. p. 217). C'est dans la pro
biematique que suppose cette affirmation que 
l'activite pedagogique veut proposer une re
flexion ethique sur les couples non maries en 
examinant la question a la lumiere d'une theo
logie de la sexualite et en regard du texte de 
Persona Humana. 

THL 524 3 cr. 

La foi chretienne et le socio-politique 
Objectifs : definir ce qu'on entend par«socio-
politique », examiner le rapport vecu entre foi 
et socio-politique, prendre connaissance de 
renseignement de l'Eglise ces dernieres an
nees et se donner des elements critiques en 
approfondissant des reflexions theologiques 
comme «les theologies de la liberation ». la 
theologie politique allemande. 

THL 525 3 cr. 

Recherche ethique sur le suicide 
(seminaire) 

Le seminaire veut fournir aux etudiants qui y 
participent la possibility de se constituer un 
dossier qui esssaiera de cerner les differents 
aspects de la question du suicide dans la so
ciete contemporaine. avec une insistance sur 
la dimension ethique du probleme. 

Les etudiants determined eux-memes les eta
pes de leur demarche et ils mettent en com
mun le resultat de leur recherche par des ren
contres d'echange et de discussion (un 
minimum de 6 rencontres). 
C'est par un apport de chacun qu'on esp6re 
arriver a une information et a une reflexion 
eclairantes et assez d6veloppees sur le sujet. 

THL 700 3 cr. 

Mutations culturelles et nouvelles taches 
theologiques (seminaire) 
Le but de ce seminaire est d'arriver a identifier 
des tSches theologiques nouvelles en fonction 
des mutations culturelles recedes au Quebec. 
La theologie est partie prenante a la culture et 
des changements culturels importants ont des 
repercussions inevitables sur la theologie. II 
importe de bien identifier ces changements, et 
de mesurer leur impact par rapport a la demar
che du theologien et a ses champs de re
flexion. 

Ce seminaire de recherche fera le point sur 
ces questions lout en permettant d'identifier 
des secteurs precis de reflexion, par exemple: 

- la nouvelle conception des modeies fami-
liaux el du mariage ; 

- la transformation dans les rapports hom-
mes/femmes; 

- les transformation de la morale sociale. 

9- 18 



UNIVERSITE DE SHERBROOKE FACULTE DE THEOLOGIE 

THL 702 3 cr. 

Les pratiques theologiques 

Cette activite pedagogique a pour objectif 
d'apprendre, par l'etude d'un theologien con
temporain, comment se fait une reflexion theo
logique. Cela consiste a identifier la probiema
tique, les poslulats, la demarche, les 
categories utilisees et I' interpretation theologi
que qui en decoule. L'auteur etudie peut chan
ger selon les annees en lonction du titulaire de 
l'activite pedagogique et de ses recherches 
(ex. : Tillich. Daly, Hahner. Metz. Geffre...). 

THL 802 3 cr. 

Recherche en theologie 

Ces credits de recherche sont normalement 
alloues pour la confection d'un plan de travail 
pour la redaction d'un memoire. 

THL 805 6 cr. 

Recherche en theologie 
Ces credits de recherche sont normalement 
alloues pour la presentation du projet de me
moire. 

THL 808 9 cr. 

Recherche en theologie 
Ces credits de recherche son) nbrmalemenl 
alloues pour le choix, la collecte, le depouille-
ment et l'analyse de la documentation perti
nente pour le memoire. 
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