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Formation des maîtres 

CALENDRIER 

1973-74 

Trimestre d'automne 

MARDI 4 SEPTEMBRE 1973 

Journée d'accueil et d'information à l'intention des nouveaux étudiants. 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE 1973 

Début des cours dans toutes les facultés. 
Début des cours à temps partiel. 

LUNDI 8 OCTOBRE 1973 

Action de grâces: congé universitaire. 

JEUDI 1er NOVEMBRE 1973 

Date limite pour la réception, au Bureau du registraire, des demandes 
d'admission à temps complet pour le trimestre d'hiver 1974. 

SAMEDI ler DECEMBRE 1973 

Date limite pour la réception, au Bureau du registraire, des demandes 
d'admission à temps partiel pour le trimestre d'hiver 1974. 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 1973 

Fin du trimestre d'automne 1973 et début des vacances pour tous les 
étudiants. 
Date limite pour les inscriptions à temps partiel pour le trimestre d'hiver 
1974. 

Trimestre d'hiver 

JEUDI 3 JANVIER 1974 

Reprise des cours dans toutes les facultés. 
Reprise des cours à temps partiel. 

VENDREDI ler MARS 1974 

Date limite pour la réception, au Bureau du registraire, des demandes 
d'admission à temps complet pour le trimestre d'automne 1974. 

LUNDI 1er AVRIL 1974 

Date limite pour la réception, au Bureau du registraire, des demandes 
d'admission à temps partiel pour la session mai-juin du trimestre d'été 
1974. 

JEUDI U AVRIL 1974 

Début du congé de Pâques, en soirée. 

MARDI 16 AVRIL 1974 

Reprise des cours dans toutes les facultés. 

SAMEDI 27 AVRIL 1974 

Fin du trimestre d'hiver 1974. 
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Trimestre d 'été 

SAMEDI 27 AVRIL 1974 

Date limite pour les inscriptions à temps partiel pour la session mai-
juin du trimestre d'été 1974. 

LUNDI 29 AVRIL 1974 

Début du trimestre d'été pour les étudiants des programmes coopératifs. 
Début des cours de la session mai-juin du trimestre d'été 1974. 

LUNDI 20 MAI 1974 

Jour férié: congé universitaire. 

SAMEDI ler JUIN 1974 

Date limite pour la réception, au Bureau du registraire, des demandes 
d'admission à temps partiel pour la session juillet-août du trimestre 
d'été 1974. 

VENDREDI 14 JUIN 1974 

Date limite pour les inscriptions à temps partiel pour la session juillet-
août du trimestre d'été 1974. 

VENDREDI 21 JUIN 1974 

Fin de la session mai-juin du trimestre d'été 1974. 

LUNDI 24 JUIN 1974 

Fête du Canada français: congé universitaire. 

LUNDI 1er JUILLET 1974 

Fête du Canada: congé universitaire. 

MARDI 2 JUILLET 1974 

Début de la session juillet-août du trimestre d'été 1974. 

JEUDI 1er AOUT 1974 

Date limite pour la réception, au Bureau du registraire, des demandes 
d'admission à temps partiel pour le trimestre d'automne 1974. 

VENDREDI 9 AOÛT 1974 

Fin du trimestre d'été 1974 pour les étudiants des programmes coopé
ratifs et pour les étudiants à temps partiel de la session juillet-août. 

VENDREDI 23 AOÛT 1974 

Date limite pour les inscriptions à temps partiel pour le trimestre d'au
tomne 1974. 
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Formation des maîtres 

PRÉSENTATION 

ORGANISMES 
DE DIRECTION 

Conformément aux recommandations de la Commission Parent, le Mi
nistère de l'éducation du Québec a confié la formation des maitres aux 
universités. Pour jouer son rôle de façon efficace et dynamique, l'Uni
versité de Sherbrooke a formé au printemps 1969: 

a) la Commission de la formation des maîtres (C.F.M.): organisme de 
consultation qui relève du Conseil universitaire. 

b) la Direction générale de la formation des maîtres (D.G.F.M.): or
ganisme d'exécution qui doit voir à l'application des décisions de 
l'Université touchant la formation des maîtres. 

La fonction principale de la Commission est de coordonner l'action des 
facultés et des départements, de formuler et de recommander à l'Uni
versité des politiques générales en matière de formation des maîtres. 
La Commission est aussi chargée de recommander, pour adoption, les 
normes dans lesquelles s'exprimeront ces politiques, notamment en ce 
qui touche les conditions d'admission aux programmes, les structures 
et la durée des études, l'émission des grades conférés aux futurs maîtres, 
etc. En liaison avec la Commission de la recherche, la C.F.M. fait exécu
ter toute recherche nécessaire à l'exercice efficace de son mandat. Elle 
conseille aussi les facultés et les départements et s'emploie à faciliter 
leurs recherches dans les domaines qui leur sont propres, mais qui ont 
des relations avec le rôle que joue l'Université dans la formation des 
maîtres. 

La Direction générale de la formation des maîtres doit prendre les me
sures nécessaires pour faire exécuter les politiques de l'Université en 
ce qui concerne la formation des maîtres. Elle doit également assurer 
la représentation de l'Université auprès de tout organisme intéressé à 
la formation des maîtres, et particulièrement auprès du Ministère de 
l'éducation, pour étudier des problèmes tels que la sélection des futurs 
maîtres, la préparation aux tâches scolaires, la certification des diplô
més, etc. Elle doit encore diffuser, dans tous les services de l'Université, 
une information détaillée et constamment à point touchant la pensée 
contemporaine en matière de formation des maîtres. En outre, la 
D.G.F.M. offre aux étudiants, en collaboration avec, les facultés et les dé
partements impliqués dans la formation des maîtres, les services péda
gogiques et administratifs appropriés. 

OBJECTIFS 

Les responsables de la formation des maîtres ont pour préoccupation 
dominante de faire acquérir aux futurs éducateurs les qualifications 
humaines et la compétence professionnelle qui leur permettront de rem
plir efficacement leur rôle: l'originalité et le sérieux de ce défi résident 
dans la réalisation de ce double objectif. 
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Les programmes que l'Université a mis sur pied s'adressent à trois grou
pes distincts de futurs professeurs: 

a) ceux de l'enseignement élémentaire, 
b) ceux de l'enseignement secondaire, 
c) ceux de l'enseignement collégial. 

Ces programmes sont le fruit d'études approfondies par les organismes 
compétents (C.F.M. et D.G.F.M.), après consultation auprès du milieu 
enseignant et des administrateurs scolaires, en vue de répondre aux be
soins les plus urgents du milieu. 

DIPLÔMES 

( 1er cycle) 

Baccalauréat en enseignement élémentaire (B.E.E.) 

Baccalauréat en enseignement (enfance inadaptée) (B.E.I.) 

Baccalauréat ès arts (B.A.) 
(anglais — pédagogie) 
(français — pédagogie) 
(géographie — pédagogie) 
(histoire — pédagogie) 
(sciences religieuses — pédagogie) 

Baccalauréat ès sciences (B.Sc.) 
(biologie — pédagogie), 
(chimie — pédagogie) 
(mathématiques — pédagogie) 
(physique — pédagogie) 

Certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la musique 
(C.A.P.E.M.) 

Certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement secondaire 
(C.A.P.E.S.) 

(2e cycle) 

Maîtrise en enseignement du français à l'élémentaire 

Maîtrise en enseignement des mathématiques à l'élémentaire 
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Formation des maîtres 

PERSONNEL 

COMMISSION 
DE LA FORMATION 
DES MAÎTRES (C.FJVt.) 

Président 

STRINGER Guy, directeur général de la D.G.F.M. 

Secrétaire 

TÉTREAULT Raymond, adjoint du directeur général de la D.G.F.M. 

Membres 

BAZINET André, vice-doyen de la Faculté des arts. 

BÉDARD André, secrétaire de la Faculté de théologie. 

BERGERON (Soeur) Colette, directeur de programme à la D.G.F.M. 

HIVON René, directeur du Dép. de pédagogie (Sciences de l'éducation). 
SAMSON Pierre, directeur du Département de mathématiques 

(Faculté des sciences). 

N . . . , de la Faculté d'administration. 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DE LA FORMATION 
DES MAÎTRES (D.G.F.M.) 

Directeur général 
STRINGER Guy, B.A., B.Péd., Br."A", L.Péd. (Montréal), Ph.D. (éduca

tion) (Ottawa). 

Directeur de programme au niveau élémentaire 

BERGERON Colette (F.C.S.C.J.), B.A., Br."A", L.Péd. (Montréal), M.A. 
(français) (Montréal), D.Péd. (Paris). 

Directeur de programme au niveau secondaire 
TROTTIER Bernard, B.A., L.Sc. (physique) (Montréal), B.Sc. (chimie), 

M.Sc. (chimie) (McGill). 

Directeur de la pratique de l'enseignement 
ALLARD Gaétan Y., B.A., Br."A", B.Péd. (Sherbrooke), L.Péd. (Montréal), 

L.Ens.Sec, M.Ens.Sec. (Sherbrooke). 

Coordonnateur de PERFORMA 

RIENDEAU Marcel, Br."A", B.Péd., B.Ph. (Sherbrooke). 

Adjoint du directeur général 

TÉTREAULT Raymond, B.A., B.Th., M.Th. (Sherbrooke), B.E.S., M.Ed. 
(administration scolaire) (Sherbrooke). 

Adjoint du directeur de la pratique de l'enseignement 
CROTEAU Marcellin, Br. "A" , B.Péd. 

CORPS PROFESSORAL 

L'enseignement et l'animation des stages sont assurés par l'équipe de 
professeurs des facultés impliquées dans la formation des maîtres: Arts, 
Sciences, Sciences de l'éducation, Théologie. 
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Formation des maîtres 

RÈGLEMENTS 

PÉDAGOGIQUES 

1. RÉGIME PÉDAGOGIQUE 

1.1 Le régime pédagogique en vigueur à l'Université de Sherbrooke 
est celui de la promotion par cours avec moyenne cumulative. 

1.2 La promotion par cours est un mécanisme de promotion par le
quel l'étudiant qui a démontré des connaissances satisfaisantes 
dans un cours se voit accorder les crédits que comporte ce cours. 

1.3 La moyenne cumulative est le mode de contrôle qui évalue d'une 
façon continue le rendement scolaire de l'étudiant sur l'ensem
ble des cours qu'il a suivis. 

1.4 Un cours est constitué d'une série de leçons théoriques, de tra
vaux pratiques ou d'exercices répartis sur une seule session et 
portant sur une seule matière. Le cours constitue une unité élé
mentaire d'enseignement et d'études qui entre dans la composi
tion d'un ou plusieurs programmes conduisant à un diplôme. Il 
est identifiable par un titre et un sigle. 

1.5 Le crédit correspond à quarante-cinq (45) heures de travail fourni 
par l'étudiant et reconnu par l'Université. 

1.6 Un trimestre comporte normalement quinze (15) semaines consé
cutives, y compris les périodes d'examens. 

1.7 Un programme est un ensemble de cours établi en vue d'une for
mation spécifique et conduisant à un grade universitaire. Chaque 
programme comporte un nombre minimum de crédits déterminé 
par les autorités compétentes. 

1.8 Le régime de promotion par cours permet à l'étudiant de pro
gresser à son rythme propre dans un programme. L'étudiant à 
temps complet doit cependant, à chaque trimestre, s'inscrire à 
un minimum de douze (12) crédits; quant au maximum, i l est de 
dix-huit (18) crédits. 

2. ÉQUIVALENCE ET EXEMPTION 

2.1 Tout étudiant qui démontre qu'il connaît la matière d'un ou de 
plusieurs cours de son programme pour les avoir suivis avec suc
cès dans un autre établissement d'enseignement peut obtenir une 
reconnaissance pour ces cours. Lorsque cette reconnaissance est 
accompagnée d'une allocation de crédits, elle est signifiée comme 
une équivalence (Eq); si elle n'est pas accompagnée d'une alloca
tion de crédits, elle est signifiée par une exemption (Ex). 

2.2 Toute demande de reconnaissance doit s'effectuer au début d'un 
trimestre, lors de la période de choix de cours, et doit être ap
puyée par les documents officiels pertinents. 
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3. COMMANDITE 

3.1 Une commandite est une autorisation émise à un étudiant inscrit 
à un programme de suivre un ou des cours dans un autre établis
sement. Par une telle autorisation, l'Université s'engage à recon
naître les crédits acquis par l'étudiant. 

4. PRÉALABLES 

4.1 Un étudiant ne peut s'inscrire à un cours que s'il en a réussi le 
ou les cours requis comme préalables. 

5. CHANGEMENT DE COURS 

5.1 Tout étudiant peut, à l'intérieur du premier cinquième de la du
rée d'un cours, soumettre une demande officielle de changement 
de cours qui pourra être autorisée si elle est matériellement réa
lisable. 

6. ABANDON DE COURS 

6.1 Tout étudiant peut, entre le premier cinquième et la première 
demie du cours, soumettre une demande officielle d'abandon de 
cours qui sera généralement autorisée, à condition que le nom
bre de crédits auxquels l'étudiant reste inscrit ne devienne pas 
inférieur à douze (12). Cependant, si cette demande est soumise 
après le premier cinquième du cours, elle entraîne une mention 
d'abandon (Ab) au dossier scolaire de l'étudiant. 

6.2 Tout étudiant qui abandonne un cours après la première demie 
de ce cours, voit la mention E (échec) consignée à son dossier sco
laire pour ce cours. 

7. DÉPART 

7.1 Tout étudiant qui quitte l'Université avant la fin de la session à 
laquelle i l est inscrit doit signifier son départ au secrétariat de 
la D.G.F.M.. Ce départ sera consigné comme tel dans le dossier 
scolaire de l'étudiant. Si le départ n'est pas signifié, chaque cours 
sera noté E (échec). 

8. MENTION "INCOMPLET" 

8.1 Si un étudiant n'a pas rempli toutes les exigences pour un cours 
par suite de motifs acceptés, la note indiquée au bulletin est In, 
signifiant "incomplet". L'étudiant doit compléter ces exigences 
dans le délai et selon les modalités que détermine la D.G.F.M. 

9. NOTATION 

9.1 Le rendement de l'étudiant dans chaque cours s'exprime par les 
catégories suivantes: excellent, très bien, bien, passable et échec. 

9.2 Le code alphabétique suivant traduit l'évaluation décrite au para
graphe précédent. 

A: Excellent C: Bien E : Échec 
B: Très bien D: Passable 

Aucune interpolation n'est permise (v.g. B+ , C—). 
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Formation des maîtres 

10. REPRISE D'EXAMENS 

10.1 II n'y a pas de reprise d'examens. 

11. ÉCHECS 

11.1 L'étudiant qui échoue un cours obligatoire une première fois doit 
refaire ce cours intégralement. 

11.2 L'étudiant qui échoue une première fois un cours à option doit 
soit refaire ce cours soit y substituer un autre cours à option. Cet
te substitution n'est cependant permise qu'une fois en cours de 
programme; en cas de nouvel échec, l'étudiant doit refaire ce der
nier cours ou tout autre cours imposé par la D.G.F.M. 

11.3 L'étudiant qui échoue un cours une seconde fois est exclu du pro
gramme d'études auquel i l s'est inscrit. 

11.4 L'échec subi par un étudiant dans un cours demeure à son dossier 
scolaire, même s'il refait ce cours avec succès par la suite; la 
nouvelle cote apparaît aussi au dossier. 

11.5 Les étudiants qui suivent 60 crédits à la Faculté des sciences ont 
droit à quatre (4) échecs non comptabilisés tandis que ceux qui 
en suivent 30 n'ont droit qu'à deux (2). Ces échecs apparaissent 
au bulletin cumulatif de l'étudiant sous le sigle Ep. 

12. MOYENNE CUMULATIVE 

12.1 À la fin de chaque session, on évalue le rendement global de l'é
tudiant depuis son entrée à la D.G.F.M. en calculant sa moyenne 
cumulative, i.e. la moyenne par crédit de l'ensemble des résultats 
obtenus dans tous les cours auxquels i l s'est inscrit, pondérée par 
le nombre de crédits attachés à chacun de ces cours. 

12.2 Pour effectuer le calcul de la moyenne cumulative, on attribue 
aux cotes alphabétiques les valeurs numériques suivantes: 
A = 4 B = 3 C = 2 D = 1 E = 0 

12.3 Les cours dans lesquels le résultat final de l'étudiant est signifié 
par les cotes Ab, In, Ep, Eq ou Ex ne sont pas pris en compte 
dans le calcul de la moyenne cumulative. 

12.4 Une moyenne cumulative égale à 1.80 constitue la norme minima
le de succès d'un étudiant. 

12.5 La moyenne cumulative se calcule globalement pour l'ensemble 
d'un programme, mono ou pluridisciplinaire. 

12.6 Dans le cas des étudiants à temps partiel, la moyenne cumulative 
se calcule une fois par an, au terme du trimestre d'été. Les rè
glements concernant la moyenne cumulative s'appliquent à eux 
comme aux autres; en particulier, aucun jugement n'est porté si 
l'étudiant n'a pas accumulé douze (12) crédits. 

12.7 Un étudiant dont la moyenne cumulative est inférieure à 1.50 
n'est pas réadmis au programme auquel i l s'est inscrit. Cepen
dant, l'application de cette règle, au terme de la première ses
sion de l'étudiant, est laissée à la discrétion de la D.G.F.M. 
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12.8 Un étudiant dont la moyenne cumulative se situe entre 1.50 et 
1.80 dispose d'un trimestre (12 crédits ou plus) pour rétablir sa 
moyenne à 1.80; sans quoi, i l n'est pas réadmis au programme 
auquel i l est inscrit. Cependant, l'application de cette règle, au 
terme du premier trimestre de l'étudiant, est laissée à la discré
tion de la D.G.F.M. 

12.9 L'étudiant dont la moyenne cumulative tombe entre 1.50 et 1.80 à 
la fin de son programme d'études est soumis à des exigences sup
plémentaires (examen de synthèse, cours supplémentaires, session 
supplémentaire). Le jugement d'un comité formé à cette fin dé
cidera de l'obtention ou non du grade postulé. 

12.10 Un étudiant ne peut pas refaire un cours déjà réussi dans le but 
d'améliorer sa moyenne cumulative. 

13. MOYENNE CUMULATIVE 
TEMPORAIRE 

13.1 Dans le cas où un étudiant ne peut se constituer un programme 
d'études d'au moins douze (12) crédits lors d'un trimestre, à cau
se du nombre insuffisant de cours offerts pour lesquels i l a réussi 
les préalables, on établit, à la fin de ce trimestre, une moyenne 
cumulative temporaire, en pondérant la moyenne de l'étudiant 
pour ce trimestre particulier par le nombre moyen de crédits ac
cumulés pendant les trimestres précédents. 

13.2 La moyenne cumulative temporaire ne vaut qu'à la fin d'un tri
mestre pendant lequel le programme de l'étudiant était inférieur 
à douze (12) crédits. Dès le trimestre suivant, on établit la moyen
ne cumulative réelle pour l'ensemble du programme de l'étudiant. 

COMPLÉMENTS AUX 
RÈGLEMENTS 

1. RÉADMISSION 

1.1 Après une interruption de plus de deux (2) trimestres dans ses 
études, un étudiant doit soumettre une nouvelle demande d'ad
mission à la Faculté selon les procédures régulières de l'Univer
sité. L'étudiant est alors soumis aux règlements et programmes 
en vigueur lors de cette nouvelle demande d'admission. 

2. CALENDRIER ACADÉMIQUE 

2.1 La date du début de chaque trimestre est la même pour toutes 
les facultés et fixée par le Conseil d'administration. 

2.2 Chaque trimestre se termine par une période d'examens. 

2.3 La date du début de cette période est la même pour toutes les 
facultés et est déterminée par le Conseil d'administration. 

3. RÉVISION D'EXAMEN 

3.1 Tout étudiant qui désire faire réviser la correction d'un examen 
doit en faire la demande écrite au secrétariat de la Faculté où 
i l est inscrit et acquitter, au moment de cette demande, des frais 
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Formation des maîtres 

de $2.00 par correction à réviser. Si, après révision, la note attri
buée à l'étudiant est supérieure à celle qu'il avait d'abord obte
nue, les frais lui seront remboursés. 

. 3.2 Les délais maxima pour les demandes de révision sont les sui
vantes: 

a) une semaine à compter de la date d'affichage aux babillards; 
b) un mois à compter de la date d'expédition des bulletins. 

4. ÉTUDES À TEMPS PARTIEL 

4.1 Pour être admis à postuler un grade d'enseignement sous le ré
gime du TEMPS PARTTEL, un étudiant doit normalement avoir 
une expérience de deux (2) ans dans l'enseignement ou dans une 
fonction connexe sur le marché du travail. 
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Formation des maîtres 

PROGRAMMES 

( 1er cycle) 

BACCALAURÉAT 
EN ENSEIGNEMENT 
ÉLÉMENTAIRE (B.E.E.) 

OBJECTIFS 

Le programme de baccalauréat en enseignement élémentaire est conçu 
pour préparer à l'enseignement multidisciplinaire. Il tient compte de 
l'adulte qui se forme et de l'enfant à guider plus tard. 

CARACTÉRISTIQUES 
FONDAMENTALES 

L'étude des règlements et des programmes du Ministère de l'éducation 
assure une meilleure intégration dans le milieu scolaire. L'utilisation 
d'un matériel didactique abondant permet à l'étudiant de se familiariser 
avec les moyens concrets d'enseignement. Le contact fréquent avec le 
milieu scolaire, l'observation dans les classes, le travail en ateliers fa
vorisent également l'épanouissement du futur maître et lui permettent 
de se rendre compte de ses propres réactions face au groupe scolaire. 

STRUCTURE DU PROGRAMME 
i 

Le programme d'études, dont la durée habituelle est de trois ans, est 
constitué d'environ trente (30) cours et comporte quatre-vingt-dix (90) 
crédits. Il a été conçu pour former deux groupes distincts de profes
seurs: 
a) ceux du premier cycle de l'élémentaire qui enseigneront à des élè

ves de 5 à 8 ans; 

b) ceux du second cycle qui enseigneront à des élèves de 8 à 12 ans. 

Le programme comporte trois éléments majeurs distribués comme suit: 
pédagogie: 24 crédits 
stages: 6 crédits 

disciplines 
et didactique: 60 crédits 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Sont admissibles au programme du baccalauréat en enseignement élé
mentaire (premier ou second cycle) ceux qui possèdent un baccalauréat 
ès arts (B.A.), un diplôme d'études collégiales (D.E.C), un baccalauréat 
en pédagogie, ou un brevet d'enseignement. 

Quant aux maîtres en exercice qui possèdent un brevet inférieur au bre
vet "A" , ils devront suivre deux cours spéciaux (6 crédits de français: 
FRA 1413 et 1513) avant d'entreprendre le programme régulier. 
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ÉQUIVALENCES 

On accordera des équivalences en pédagogie aux candidats munis d'un 
brevet d'enseignement selon leur scolarité antérieure et le programme 
suivi. 

DÉTAILS DU PROGRAMME 

PÉDAGOGIE (24 crédits) 

La formation psychopédagogique est assurée par la Faculté des sciences 
de l'éducation. Les cours dispensés sont organisés selon une structure 
d'approfondissement graduel qui tient compte du niveau où travaillera 
l'enseignant. 

Des cours de base en psychopédagogie sont organisés pour tous les fu
turs maîtres quels que soient les niveaux d'enseignement. Des adapta
tions aux divers niveaux d'enseignement sont faites à l'intérieur de cha
cun de ces cours de base concernant les travaux, les laboratoires et les 
séances d'observation. 

Cours de base (21 crédits) 

PED 1123 Pédagogie de l'enseignement 
PED 1133 Pédagogie de l'éducation 
PED 1223 Psychopédagogie de l'enfant 
PED 1423* Animation du groupe scolaire 
PED 1803 Développement humain 
PED 1843 Mesure de la croissance humaine 
PED 2923 Système scolaire québécois 

Cours de niveau (3 crédits) 

(ler cycle) (2e cycle) 

PED 1453 Pédagogie pré-scolaire Un cours parmi les suivants: 

PED 1453 Pédagogie pré-scolaire 
PED 1553 Pédagogie de 

l'expression 
PED 2033 Technologie en 

éducation 
PED 2443 Sociologie de 

l'éducation 
PED 3723 Introduction à 

l'administration 
scolaire 

Etc. 

La Faculté dispense cet enseignement selon des méthodes variées (cours, 
séminaires, conférences, visites) en utilisant de plus en plus régulière
ment les aides audio-visuelles et la télévision. 

Ce cours peut être considéré comme optionnel pour les titulaires d'un bre
vet " A " . 
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Formation des maîtres 

STAGES (6 crédits) ( 1 ) 

L'enseignement étant un art servi par des sciences et pratiqué dans une 
structure complexe et profonde de relations interpersonnelles, l'Univer
sité donne une attention particulière à la formation pratique des futurs 
maîtres. 

Tout grade d'enseignement comporte au minimum 6 crédits de stages 
faits en institutions scolaires. Les stages sont conçus de façon à assurer 
une formation pratique progressive et continue tout au long du cours 
de formation des maîtres. 

Ces stages sont intégrés à l'enseignement reçu à l'Université grâce aux 
laboratoires faits en milieu scolaire. Ces stages sont organisés par le 
directeur de la pratique de l'enseignement avec la collaboration cons
tante des facultés qui dispensent les spécialisations et de la Faculté des 
sciences de l'éducation. 

DISCIPLINES (60 crédits) 

Les divers champs d'études comportent des cours offerts par les facultés 
suivantes: Arts, Sciences, Sciences de l'éducation, Théologie. La didacti
que fait partie intégrante de ces cours. 

1) Disciplines obligatoires (2 sur 3)* 

Catéchèse (21 crédits) 
Français (21 crédits) 
Mathématiques (21 crédits) 

2) Disciplines facultatives (2 parmi les suivantes)** 

Anglais ( 9 crédits) 
Arts et Musique ( 9 crédits) 
Catéchèse ( 9 crédits) 
Éducation physique ( 9 crédits) 
Français ( 9 crédits) 
Mathématiques ( 9 crédits) 
Sciences à l'élémentaire ( 9 crédits) 
Sciences humaines à 
l'élémentaire ( 9 crédits) 

( 1 ) Les stages à l'élémentaire portent le sigle SEL 3006. 

* La discipline non choisie en ( 1 ) doit être prise en (2) ; cependant la catéchèse 
reste facultative. 

* * Les disciplines choisies en (1) ne peuvent être reprises en (2) . 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DES DISCIPLINES 

1 ) Disciplines obligatoires 

Cours préalables: 

FRA 1413 Analyse stylistique 
FRA 1513 Compréhension et expression 

N.B. — Ces deux cours doivent être suivis par les étudiants munis 
d'un brevet inférieur au brevet " A " qui désirent commencer un pro
gramme de baccalauréat en enseignement élémentaire. 

CATÉCHÈSE (21 crédits) 

CAT 1073 Principes de base en catéchèse 
CAT 1373 Église 
CAT 1473 Contenu doctrinal 
CAT 2073 Signes et symboles en catéchèse 
CAT 3173 Projet évangélique de Jésus 
CAT 3573 Bible et catéchèse 

CAT 1773 Développement religieux de la personne (2e cycle) 
CAT 2673 Éveil religieux à la maternelle (1er cycle) 

FRANÇAIS (21 crédits) 

FRA 1003 Phonétique 
FRA 1103 Littérature 
FRA 2313 Lecture et recherche à l'élémentaire 
FRA 2413 Expression créatrice 
FRA 3703 Littérature pour enfants 
FRA 3803 Objectifs et didactique de l'enseignement du français 

FRA 3903 Formation méthodologique (ler cycle) 
FRA 3913 Méthodes d'analyse structurale (2e cycle) 

MATHÉMATIQUES (21 crédits) 

MAT 1803 Ensembles et logique 
MAT 1813 Relations et fonctions 
MAT 1863 Géométrie I 
MAT 2843 Arithmétique 
MAT 2863 Géométrie H 
MAT 3823 Algèbre 

MAT 3833 Séminaire (ler cycle) 
MAT 3843 Séminaire (2e cycle) 
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Formation des maîtres 

2) Disciplines facultatives 

ANGLAIS (9 crédits) 

ANG 1503 Linguistic Backgrounds for Teachers 
ANG 1603 Teaching Methods 
ANG 1703 Teaching Materials and Aids 

CATÉCHÈSE (9 crédits) 

CAT 1473 Contenu doctrinal 
CAT 3173 Projet évangélique de Jésus 

CAT 2673 Éveil religieux à la maternelle (ler cycle) 
CAT 1773 Développement religieux de la personne (2e cycle) 

ARTS ET MUSIQUE (9 crédits) 

DID 2683 Expression plastique 
DID 2783 Expression musicale 
DID 2883 Pédagogie artistique et musicale 

ÉDUCATION PHYSIQUE (9 crédits) 

EPH 3013 Introduction à l'éducation physique à l'élémentaire 

EPH 
EPH 

3023 
3033 

L'apprentissage du mouvement chez l'enfant (1er cycle) 
Situations d'apprentissage en éducation physique 
(ler cycle) 

EPH 

EPH 

3043 

3053 

Éléments de programmation en éducation physique 
(2e cycle) 
Situations d'apprentissage en éducation physique 
(2e cycle) 
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FRANÇAIS (9 crédits) 

FRA 2313 Lecture et recherche à l'élémentaire 
FRA 3703 Littérature pour enfants 
FRA 3803 Objectifs et didactique de l'enseignement du français 

MATHÉMATIQUES (9 crédits) 

MAT 1873 Activités mathématiques I 
MAT 2873 Activités mathématiques U 
MAT 3873 Activités mathématiques III 

SCIENCES À L'ÉLÉMENTAIRE (9 crédits) 

SCI 0103 Développement de l'esprit scientifique 
SCI 0203 Organisation d'un laboratoire de sciences 
SCI 0303 Étude des démarches intellectuelles scientifiques 

SCIENCES HUMAINES À L'ÉLÉMENTAIRE (9 crédits) 

SHE 1103 Sciences humaines à l'élémentaire I 
SHE 2203 Sciences humaines à l'élémentaire H 
SHE 2303 Sciences humaines à l'élémentaire HI 
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Formation des maîtres 

Concordance des cours de catéchèse et de mathématiques de l'an
cien et du nouveau programme en vigueur depuis le ler juin 1972 

P R O G R A M M E DE C A T E C H E S E ( B E E . ) 

1er cycle 2e cycle 
Ancien Nouveau Ancien Nouveau 
programme programme programme programme 

a) sujet majeur' (21 crédits) a) sujet majeur (21 crédits) 
CAT 1073 IDEM CAT 1073 IDEM 

CAT 1173 CAT 3573 . CAT 1173 CAT 3573 

CAT 1273 CAT 1473 CÀT 1273 CAT 1473 

CAT 2073 IDEM CAT 2073 IDEM 

CAT 2673 IDEM CAT 2573 CAT 1773 

CAT 3073 CAT 1373 CAT 3073 CAT 1373 

CAT 3173 IDEM CAT 3173 IDEM 

b) sujet mineur (9 crédits) b) sujet mineur (9 crédits) 
CAT 1273 CAT 1473 CAT 1273 CAT 1473 
CAT 2073 CAT 3173 CAT 2073 CAT 3173 
CAT 2673 IDEM CAT 2573 CAT 1773 

P R O G R A M M E DE M A T H E M A T I Q U E S ( B . E . E . ) 

1er cycle 2e cycle 
Ancien Nouveau Ancien Nouveau 
programme programme programme programme 

a) sujet majeur (21 crédits) a) sujet majeur (21 crédits) 
MAT 1803 IDEM MAT 1803 IDEM 
MAT 1813 IDEM MAT 1813 IDEM 
MAT 1823 MAT 2843 MAT 1823 MAT 2843 
MAT 1833 MAT 3833 MAT 1833 IDEM 
MAT 1863 IDEM MAT 2823 MAT 3843 
MAT 2863 IDEM MAT 2863 IDEM 
MAT 3823 IDEM MAT 3823 IDEM 

b) sujet mineur (9 crédits) b) sujet mineur (9 crédits) 
MAT 1813 MAT 1873 MAT 1803 MAT 1873 
MAT 1823 MAT 2873 MAT 1813 MAT 2873 
MAT 1863 MAT 3873 MAT 1823 MAT 3873 

REMARQUE: L'étudiant s'inscrit à des cours de l'ancien programme de 
CATÉCHÈSE ou de MATHÉMATIQUES dans la mesure où ces cours 
continuent d'être annoncés; i l sera invité à choisir des cours du nou
veau programme dès qu'ils seront offerts et dans la mesure où la struc
ture de son programme initial est respectée. 
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BACCALAURÉAT 
EN ENSEIGNEMENT 
(enfance inadaptée) 
(B.E.I.) 

OBJECTIFS 

Ce programme a pour but de préparer des enseignants à faire face à la 
multiplicité des problèmes d'apprentissage et d'adaptation des enfants 
en difficulté dans le milieu scolaire. 

Soulignons ici que cinq domaines d'objectifs et d'activités sont de plus 
en plus reconnus comme devant être les grands secteurs où s'exerce l'en
seignement à l'enfance inadaptée. Ce sont: 

1. les activités d'éveil aux réalités humaines et sociales, 

2. les activités d'éveil scientifique et mathématique, 

3. les activités d'expression et de communication, 

4. les activités d'expression corporelle, 

5. les activités d'atelier. 

CARACTÉRISTIQUES 
FONDAMENTALES 

Après avoir posé le problème de l'inadaptation d'une façon globale, le 
programme s'attaque aux problèmes particuliers en fonction des famil
les de clientèles scolaires suivantes: 

— famille des débilités mentales, 

— famille des troubles d'apprentissage, 

— famille des handicapés physiques, 

— famille des perturbés affectifs. 

Le programme comporte des cours et des expériences pratiques qui ai
deront le candidat à: 

a) comprendre les différences individuelles de l'enfant; 

b) évaluer leurs difficultés d'adaptation (identification et correction). 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Pour les étudiants à temps complet: le D.E.C. ou l'équivalent et la réus
site de' l'examen d'admission. (Pour ces étudiants, le programme est de 
90 crédits.) 

Pour les étudiants à temps partiel: être en fonction d'enseignement dans 
ce secteur, posséder un permis ou . un brevet d'enseignement, réussir 
l'examen d'admission (exigé dans certains cas), fournir une lettre de 
recommandation et d'attestation d'enseignement de son employeur. (Des 
équivalences sont accordées après étude du dossier du candidat.) 
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Formation des maîtres • 

STRUCTURE DU PROGRAMME 

Le programme (90 crédits) est structuré autour des quatre sujets sui
vants: 

1) l'acculturation et le développement de la personnalité du maître; 

2) l'enfant et son éducation (selon le niveau d'enseignement); 

3) l'inadaptation et la réponse de l'école; 

4) interventions pédagogiques spécifiques. 

PHASE 1 — Acculturation et développement de la personnalité 
(12 crédits) 

PEI 1113 La personnalité de l'adulte 
PEI 1223 Relations interpersonnelles 
PEI 1333 Société et éducation 
PEI 1443 L'enfance inadaptée au Québec 
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PHASE 2 — L'enfant et son éducation (39 crédits) 

Élémentaire Secondaire 

COURS OBLIGATOIRES (33 cr.) COURS OBLIGATOIRES (39 cr.) 

a) L'enfant et son développement 

PEI 2113 L'enfant et son dé
veloppement I 

PEI 2223 L'enfant et son dé 
veloppement II 

b) L'enfant et son apprentissage 

DID 2683 Expression plastique 
DID 2783 Expression musicale 

EPH 3013 Introduction à l'édu
cation physique à 
l'élémentaire 

EPH 3033 Situations d'appren
tissage en éducation 
physique 

FRA 1003 Phonétique 
FRA 3703 Littérature pour 

enfants 

MAT 1873 Activités mathémati
ques I 

MAT 2873 Activités mathémati
ques n 

c) Instrumentation et techniques 
en enseignement 

PEI 2333 Instrumentation et 
techniques en ensei
gnement 

COURS OPTIONNELS (6 crédits) 

CAT 1473 Contenu doctrinal 
CAT 2673 Éveil religieux 

FRA 2313 Lecture et recherche 
ou à l'élémentaire 

FRA 2413 Expression créatrice 

MAT 3873 Activités mathémati
ques m 

SCI 0103 Développement de 
l'esprit scientifique 

SCI 0203 Organisation d'un 
laboratoire de 
sciences 

a) L'enfant et son développement 

PEI 2113 L'enfant et son dé 
veloppement I 

PEI 2223 L'enfant et son dé
veloppement II 

b) L'enfant et son apprentissage 

DID 2683 Expression plastique 
ou 

DID 2783 Expression musicale 

EPH 3013 Introduction à l'édu
cation physique à 
l'élémentaire 

EPH 3053 Situations d'appren
tissage en éducation 
physique 

FRA 1823 Activités d'exprès 
sion et de commu
nication 

Un cours de français parmi 
les quatre suivants: 
FRA 1003 Phonétique 
FRA 2313 Lecture et recherche 

à l'élémentaire 
FRA 2413 Expression créatrice 
FRA 3703 Littérature pour 

enfants 
MAT 1853 Activités d'éveil 

mathématique 
SCI 0203 Organisation d'un 

laboratoire de 
sciences 

c) Formation personnelle et 
sociale 

CAT 2073 Signes et symboles 
en catéchèse 

CAT 2173 Éveil au sens de la 
vie de foi 

SHE 2203 Les sciences humai
nes à l'élémentaire II 

* Option réservée aux étudiants à temps 
partiel déjà en exercice au secondaire. 

Suite du tableau à la page suivante 
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Formation des maîtres. 

PHASE 2 — L'enfant et son éducation (39 crédits) — suite 

SHE 1103 

SHE 2203 

Les • sciences humai
nes à l'élémentai
re I 
Les sciences humai
nes à l'élémentai
re II 

d) Instrumentation et techniques 
en enseignement 

PEI 2333 Instrument et 
techniques en ensei
gnement 

PHASE 3 — L'inadaptation et la réponse de l'école (27 crédits) 

a) Cours (21 crédits) 

PEI 3113 L'enfant en difficulté d'adaptation I 
PEI 3223 L'enfant en difficulté d'adaptation II 
PEI 3333 Techniques d'observation et d'évaluation I 
PEI 3443 Techniques d'observation et d'évaluation II 
PEI 3553 Introduction à l'orthodidactie 
PEI 3663 Orthodidactie de la lecture, de l'écriture et de 

l'orthographe 
PEI 3773 Orthodidactie des mathématiques 

b) Stages (6 crédits) 

SEI 3006 Stage intensif 

PHASE 4 — La pédagogie auprès des familles d'inadaptation 
(12 crédits) 

Élémentaire Secondaire * 

PEI (à définir) 
PEI (à définir) 

Pour les étudiants du temps com
plet: 

SEI 2013 Atelier d'intégration 
I 

SEI 3023 Atelier d'intégration 
n 

Pour les étudiants du temps par
tiel: 

PEI (à définir) 
PEI (à définir) 

PEI (à définir) 
PEI (à définir) 
PEI 2443 L'enseignement se 

condaire spécialisé I 
PEI 2553 L'enseignement se

condaire spécialisé Tl 

* Option réservée aux étudiants à 
temps partiel déjà en exercice au 
niveau secondaire. 
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BACCALAURÉAT ÈS ARTS 
( . . . - pédagogie) 

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES 
{.. . - pédagogie ) 

OBJECTIFS 

Le programme des baccalauréats (B.A. et B.Sc.) préparant à l'enseigne
ment secondaire joint, à une formation pédagogique, la formation de 
base dans une discipline spécifique en vue de favoriser, chez l'étudiant, 
la synthèse de deux disciplines de caractères différents. 

CARACTÉRISTIQUES 
FONDAMENTALES. 

Le futur maître se spécialisera suffisamment dans sa discipline d'ensei
gnement pour être autonome dans son perfectionnement, pour poursui
vre des investigations comme en requerra son travail professionnel et 
pour travailler en groupe avec ses confrères. De plus, le programme 
prévoit un contact avec le fonctionnement des structures scolaires, avec 
la réalité de la classe et de la personnalité de l'élève et une sensibilisa
tion à l'animation d'un groupe vers la découverte. 

Comme i l sera toujours impossible de faire de l'enseignant un spécialiste 
de tous les problèmes humains que présente l'éducation, on l'éveillera 
aux problèmes de la psychologie, de la sociologie, de la pédagogie afin 
qu'il sache recourir aux services des autres spécialistes de son milieu: 
psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d'orientation, autres collè
gues. 

STRUCTURE DES PROGRAMMES 

La durée habituelle des études est de trois (3) ans. Le programme com
porte quatre-vingt-dix (90) crédits, distribués de la façon suivante: 

majeure: 54 crédits dans une discipline de base 
6 crédits de didactique 

mineure: 24 crédits de pédagogie 
6 crédits de stage 

DIPLÔMES OFFERTS 

Baccalauréat ès arts (B.A.) 

(majeure: anglais — mineure: pédagogie) 
(majeure: français — mineure: pédagogie) 
(majeure: géographie — mineure: pédagogie) 
(majeure: histoire — mineure: pédagogie) 
(majeure: sciences religieuses — mineure: pédagogie) 

Baccalauréat ès sciences (B.Sc.) 

(majeure: biologie — mineure: pédagogie) 
(majeure: chimie — mineure: pédagogie) 
(majeure: mathématiques — mineure: pédagogie) 
(majeure: physique — mineure: pédagogie) 
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Formation des maîtres 

CONDITIONS D'ADMISSION 

a) TITULAIRES D'UN B.A. 

OU D'UN D.E.C. 

Les conditions d'admission à un programme de formation des maîtres 
pour le secondaire sont celles des facultés qui enseignent le sujet ma
jeur. De façon générale, ceux qui ont un baccalauréat ès arts (B.A.) ou 
un diplôme d'études collégiales (D.E.C.) sont admissibles à ces program
mes à la condition qu'ils aient réussi, au collégial, les cours qui consti
tuent le profil d'entrée de la faculté choisie. Ces conditions d'admission 
sont décrites dans les annuaires des facultés et dans celui des cégeps. 

b) TITULAIRES D'UN BREVET " A " OU 

DU BACCALAURÉAT EN PEDAGOGIE 

Admission aux programmes des Facultés des arts et de théologie 

Les titulaires d'un brevet " A " ou du baccalauréat en pédagogie sont 
admissibles directement aux programmes de la Faculté des arts et à 
ceux de la Faculté de théologie. En géographie, cependant, on exige 
comme cours préalable MAT 103 de niveau collégial. 

Admission aux programmes de la Faculté des sciences 

Pour être admis à un programme de sciences, les titulaires d'un brevet 
" A " ou du baccalauréat en pédagogie devront suivre, s'ils ne l'ont déjà 
fait, les cours prérequis suivants de niveau collégial: 

a) pour être admis en mathématiques: 
MAT 101, 103, 105, 203 * 

b) pour être admis en chimie: 
MAT 103, 203 
CHM 101, 201 
PHY 101 ou 102 

c) pour être admis en physique: 
MAT 103, 105, 203 
PHY 101, 201, 301 ou 
PHY 102, 202, 302 

d) pour être admis en biologie: 
CHM 101, 201 
BIO de préférence 301, sinon 921 ** 
MAT 103 

Le succès aux examens sanctionnant ces cours établira l'admissibilité 
du candidat. 

Tl est recommandé, à ceux qui veulent se prévaloir de ces allégements 
aux conditions normales d'admission aux programmes de la Faculté des 
sciences, de prendre ces cours prérequis en un laps de temps aussi 
bref que possible. Ces conditions d'admission ne s'appliqueront qu'aux 
candidats à un grade d'enseignement, cette condition étant valable tant 
au moment de la première inscription qu'au moment des réinscriptions 
subséquentes. 

Ceux qui enseignent les mathématiques au secondaire sont exemptés de MAT 101. 
Ceux qui enseignent les sciences biologiques au secondaire sont exemptés du 
cours de biologie. 
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c ) T ITULAIRES D ' U N B R E V E T 

A U T R E Q U E L E B R E V E T " A " 

Les maîtres en exercice qui ne sont pas pourvus d'un B.A., d'un D.E.C, 
d'un brevet " A " ou d'un baccalauréat en pédagogie devront, pour deve
nir admissibles suivre un programme préparatoire de niveau collégial. 
Dans chaque cas, le succès aux examens sanctionnant les cours de niveau 
collégial établira l'admissibilité du candidat. 

Ces dispositions ne seront offertes qu'aux enseignants déjà en poste et 
titulaires d'un brevet inférieur au brevet " A " obtenu au moins deux (2) 
ans avant la demande d'admission. 

Voici, selon l'orientation choisie, quelle doit être la composition de ce 
programme préparatoire. 

Admission aux programmes de la Faculté des arts 
La Faculté des arts impose, comme prérequis, un programme de douze 
(12) crédits de niveau collégial aux candidats munis d'un brevet infé
rieur au brevet " A " qui veulent s'inscrire à l'un des programmes de for
mation des maîtres qu'elle organise: anglais, français, histoire, géogra
phie. Les cours prérequis varient suivant l'orientation choisie. En voici 
la liste: 

a) pour être admis à un programme d'anglais: 
1) deux cours de français parmi: 
FRA 101, 201, 301, 401 
ou 
FRA 102, 202, 302, 502 

2) avoir atteint le niveau du cours ANG 301. 

b) pour être admis à un programme de français: 

FRA 101, 201, 301, 401 
ou 
FRA 102, 202, 302, 502 

c) pour être admis à un programme de géographie: 

1) deux cours de français parmi: 
FRA 101, 201, 301, 401 
ou 
FRA 102, 202, 302, 502 
2) GEO 101, 102 
3) MAT 103 

d) pour être admis à un programme d'histoire: 

1) deux cours de français parmi: 
FRA 101, 201, 301, 401 
ou 
FRA 102, 202, 302, 502 
2) HIS 911, 912 

Admission aux programmes de la Faculté des sciences 
Pour être admis à un programme de sciences, les titulaires d'un brevet 
autre que le brevet " A " doivent se conformer aux conditions d'admis
sion décrites précédemment pour le brevet "A" . 
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Formation des maitres 

Admission aux programmes de la Faculté de théologie 

Les titulaires d'un brevet autre que le brevet " A " et candidats à un 
programme de la Faculté de théologie devront suivre, comme prérequis, 
s'ils ne l'ont déjà fait, l'équivalent des quatre cours obligatoires de phi
losophie au cégep. 

ÉQUIVALENCES 

On accordera des équivalences en pédagogie aux titulaires d'un brevet 
d'enseignement, selon leur scolarité antérieure et le programme suivi. 

DÉTAILS DES PROGRAMMES 

PÉDAGOGIE (24 crédits) 

La formation psychopédagogique est assurée par la Faculté des sciences 
de l'éducation. Les cours dispensés sont organisés selon une structure 
d'approfondissement graduel qui tient compte du niveau où travaillera 
l'enseignant. 

Des cours de base en psychopédagogie sont organisés pour tous les fu
turs maîtres quels que soient les niveaux d'enseignement. Des adapta
tions aux divers niveaux d'enseignement sont faits à l'intérieur de cha
cun .de ces cours de base à l'occasion des travaux, des laboratoires à l 'U
niversité et dans le milieu scolaire. 

Cours de base (21 crédits) 

PED 1123 Pédagogie de l'enseignement 
PED 1133 Pédagogie de l'éducation 
PED 1233 Psychopédagogie de l'adolescent 
PED 1423* Animation du groupe scolaire 
PED 1803 Développement humain 
PED 1843 Mesure de la croissance humaine 
PED 2923 Système scolaire québécois 

Ccurs à option (3 crédits) 

Un cours parmi les suivants: 

PED 2033 Technologie en éducation 

PED 2443 Sociologie de l'éducation 

PED 2883 Taxonomie des objectifs pédagogiques et docimologie 
PED 3723 Introduction à l'administration scolaire 
Etc. 

La Faculté dispense cet enseignement selon des méthodes variées (cours, 
séminaires, conférences, visites) en utilisant de plus en plus régulière
ment les aides audio-visuelles et la télévision. 

Ce cours peut être considéré comme optionnel pour les titulaires d'un bre
vet " A " . 
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STAGES (6 crédits) 

L'enseignement étant un art servi par des sciences et pratiqué dans une 
structure complexe et profonde de relations interpersonnelles, l'Univer
sité donne une attention particulière à la formation pratique des futurs 
maîtres. 

Tout grade d'enseignement comporte au minimum 6 crédits de stages 
faits en institutions scolaires. Les stages sont conçus de façon à assurer 
une formation pratique progressive et continue tout au long du cours 
.de formation des maîtres. 

Les stages au secondaire portent les sigles suivants: 

SAN 3006 Stages pratiques d'enseignement (anglais) 
SBI 3006 Stages pratiques d'enseignement (biologie) 
SC H 3006 Stages pratiques d'enseignement (chimie) 
SFR 3006 Stages pratiques d'enseignement (français) 
SGE 3006 Stages pratiques d'enseignement (géographie) 
SHI 3006 Stages pratiques d'enseignement (histoire) 
SMA 3006 Stages pratiques d'enseignement (mathém.) 
SPH 3006 Stages pratiques d'enseignement (physique) 
SSR 3006 Stages pratiques d'enseignement (sec. relig.) 

Ces stages sont intégrés à l'enseignement reçu à l'Université grâce aux 
laboratoires faits en milieu scolaire. Ces stages sont organisés par le 
directeur de la pratique de l'enseignement avec la collaboration cons
tante des facultés qui dispensent les spécialisations et de la Faculté des 
sciences de l'éducation. 

DISCIPLINES (60 crédits) 

Les pages qui suivent présentent, sous forme de tableaux, la liste des 
cours qui constituent la majeure du programme de chaque discipline de 
base (champ d'enseignement). 

Ces programmes y apparaissent dans l'ordre alphabétique des disciplines 
(champs d'enseignement) à raison d'un programme par page: 

ANGLAIS 
BIOLOGIE 
CHIMIE 
FRANÇAIS 
GÉOGRAPHIE 
HISTOIRE 
MATHÉMATIQUES 
PHYSIQUE 
SCIENCES RELIGIEUSES 
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Formation des maîtres 

CHAMP D'ENSEIGNEMENT: anglais 

A) COURS OBLIGATOIRES (51 crédits) 

ANG 1113 Introduction to Literary Analysis I (Poetry) 
ANG 1123 Advanced Grammar I 
ANG 1213 Introduction to Literary Analysis II (Prose) 
ANG 1223 Advanced Grammar II 

ANG 1373 General Survey of English Literature to 1800 
ANG 1473 General Survey of English Literature since 1800 
ANG 1513 Linguistic Backgrounds 
ANG 1803 Teaching Methods for the Secondary Level 
ANG 1903 Teaching Materials and Aids for the Secondary Level 
ANG 2113 Compared English and French Stylistics I 
ANG 2213 Compared English and French Stylistics II 
ANG 2223 History of the English Language I 
ANG 2233 Canadian Poetry 
ANG 2323 History of the English Language U 
ANG 2333 Canadian Prose 
ANG 2343 American Literature to the 1930's 
ANG 2443 Contemporary American Literature 

B) COURS À OPTION (9 crédits) 

L'étudiant devra choisir 3 cours au Département d'an
glais. Il est particulièrement encourage à prendre les 
deux cours suivants: 

ANG 2803 Teacher-Made Materials for English as a Second Lan
guage 

ANG 2903 Testing in English as a Second Language 
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: biologie 

A) COURS OBLIGATOIRES (56 crédits) 

BIO 1403 Botanique 
BIO 1411 Travaux pratiques de botanique 
BIO 1503 Invertébrés I 
BIO 1511 Travaux pratiques d'invertébrés 
BIO 1522 Invertébrés II 
BIO 1604 Vertébrés I 
BIO 1612 Travaux pratiques de vertébrés I 
BIO 1703 Physiologie animale I 
BIO 1723 Physiologie animale II 
BIO 1802 Biochimie I 
BIO 2142 Écologie thématique 
BIO 2151 Biométrie I 
BIO 2162 Écologie 
BIO 2172 Travaux pratiques d'écologie 
BIO 2802 Biochimie II 
BIO 2812 Travaux pratiques de biochimie II 
BIO 3003 Didactique I de la biologie 
BIO 3013 Didactique II de la biologie 
BIO 3143 Génétique 
BIO 3151 Travaux pratiques de génétique 
BIO 3763 Physiologie végétale I 
BIO 3772 Travaux pratiques de physiologie végétale 
CHM 1432 Chimie organique I 
CHM 1443 Chimie organique II 
CHM 1451 Travaux pratiques de chimie organique 

B) COURS À OPTION (4 crédits) 

L'étudiant doit compléter son programme 
(total de 60 crédits au moins) en choisissant 
parmi les cours suivants: 

BIO 2123 Microbiologie 
BIO 2131 Arthropodes 
BIO 2152 Biométrie II 
BIO 2542 Travaux pratiques de microbiologie 
BIO 2551 Travaux pratiques d'arthropodes 
BIO 2562 Entomologie I 
BIO 2571 Travaux pratiques d'entomologie I 
BIO 3401 Taxonomie des plantes vasculaires I 
BIO 3412 Travaux pratiques de taxonomie des 

plantes vasculaires I 
BIO 3601 Vertébrés H 
BIO 3612 Travaux pratiques de vertébrés H 
MAT 2693 Statistiques 
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Formation des maîtres 

CHAMP D'ENSEIGNEMENT: chimie 

A) COURS OBLIGATOIRES (48 crédits) 

CHM 1122 Travaux pratiques de chimie inorganique I 

CHM 1124 Chimie inorganique I 
CHM 1204 Méthodes quantitatives de la chimie 
CHM 1213 Chimie analytique 
CHM 1432 Éléments de chimie organique I 
CHM 1443 Éléments de chimie organique II 

CHM 1451 Travaux pratiques de chimie organique 
CHM 2733 Chimie physique I 
CHM 2743 Chimie physique II 
CHM 2812 Travaux pratiques de chimie physique I 
CHM 2822 Travaux pratiques de chimie physique et 

d'analyse instrumentale 
CHM 3053 Didactique I 
CHM 3063 Didactique II 
CHM 3122 Chimie inorganique II 
MAT 1763 Équations différentielles 
MAT 1943 Calcul différentiel et intégral I 
PHY 1422 Physique I 
PHY 1453 Physique II 

B) COURS À OPTION (12 crédits) 

CHM 2223 Analyse instrumentale 
CHM 2413 Chimie physico-organique 
CHM 2612 Travaux pratiques de biochimie 
CHM 2613 Biochimie 
CHM 2913 Chimie physique III 
CHM 2922 Chimie physique IV 
CHM 3112 Chimie industrielle 
CHM 3213 Travaux pratiques d'analyse instrumentale 
CHM 3712 Chimie physique V 
MAT 1773 Calcul numérique et programmation 
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: français 

A) COURS OBLIGATOIRES (18 crédits) 

FRA 1323 Méthodes critiques I 
FRA 1423 Méthodes critiques H 
FRA 1703 Programme-cadre du français au secondaire 
FRA 1713 Introduction à la linguistique I 
FRA 1803 Didactique du français I: niveau secondaire 
FRA 1813 Introduction à la linguistique n 

B) COURS À OPTION (33 crédits) 

1) concentration littéraire 

3 cours de littérature française 
3 cours de littérature québécoise 
3 cours de linguistique 
FRA 4003 Programme de lecture I 
FRA 4113 Programme de lecture n 

2) concentration linguistique 

8 cours de linguistique 
3 cours de littérature française ou québécoise 

C) COURS AU CHOIX (9 crédits) 

Les étudiants doivent choisir 3 cours au Département 
d'études françaises. 
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Formation des maîtres 

CHAMP D'ENSEIGNEMENT: géographie 

A) COURS OBLIGATOIRES (45 crédits) 

GEO 1010 Camp de travail sur le terrain 
GEO 1013 Éléments de géomorphologie 
GEO 1113 Éléments de biogéographie et de géopédologie 
GEO 1133 Lecture et commentaires de cartes I 
GEO 1153 Géographie économique I 
GEO 1223 Éléments de climatologie 
GEO 1233 Principes de cartographie 
GEO 1343 Population et milieux géographiques 
GEO 1803 Didactique de la géographie I 
GEO 1903 Didactique de la géographie II 
GEO 3143 Géographie urbaine 
MAT 1083 Informatique 
MAT 1093 Statistique descriptive 

9 crédits de géographie régionale parmi: 
GEO 2173 Québec 
GEO 2563 Sous-développement et pays sous-développés 
GEO 2673 Canada 
GEO 2773 Les Cantons de l'Est 
GEO 3673 États-Unis 
GEO 3873 U.R.S.S. 
GEO 4503 Chine 
GEO 4603 Antilles 

B) COURS À OPTION (15 crédits) 

2 cours de géographie régionale parmi ceux 
qui sont mentionnés plus haut et trois cours parmi 
les suivants: 

GEO 2233 Photographies aériennes I 
GEO 2533 Lecture et commentaires de cartes n 
GEO 2643 Géographie rurale I 
GEO 3013 Hydrologie 
GEO 3133 Cartographie expérimentale et thématique 
GEO 3553 Tourisme et loisirs 
GEO 3623 Climatologie II 
GEO 3663 Géographie économique n 
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: histoire 

A) COURS OBLIGATOIRES (36 crédits) 

HIS 1103 Histoire de l'Europe moderne (1500-1815) 
HIS 1113 Histoire générale du Moyen-Âge 
HIS 1123 Histoire générale de l'Antiquité 
HIS 1133 Initiation à la méthode historiqué 
HIS 1153 Problèmes d'histoire générale du Canada 
HIS 1183 Histoire générale de l'Europe contemporaine 
HIS 1233 Histoire générale des États-Unis 
HIS 1243 Histoire générale de l'Europe de la Renaissance 
HIS 1373 Travaux pratiques en histoire de l'Antiquité 

du Moyen-Âge 
et 

HIS 1383 Travaux pratiques en histoire moderne et 
contemporaine 

HIS 1803 Didactique de l'histoire au secondaire I: les 
théoriques 

données 

HIS 1903 Didactique de l'histoire au secondaire II: les 
tions pratiques 

condi-

B) COURS À OPTION 

24 crédits des séries 2000 ou 3000 en tenant compte 
des préalables. 
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Formation des maîtres 

CHAMP D'ENSEIGNEMENT: mathématiques 

A) COURS OBLIGATOIRES (57 ou 58 crédits) 

MAT 1224 Algèbre I 
MAT 1244 Analyse I 
MAT 1323 Mathématiques discrètes 
MAT 1324 Algàbre linéaire I 
MAT 1424 Algèbre linéaire H 
MAT 1544 Analyse II 
MAT 1554 Analyse HI 
MAT 2103 Didactique I 
MAT 2213 Ensembles ordonnés 
MAT 2224 Algèbre II 
MAT 2233 Introduction à la topologie 

*MAT 2244 Calcul différentiel dans R n 

MAT 2263 Géométrie I 
MAT 2294 Probabilité 
MAT 2394 Méthodes statistiques 
MAT 3103 Didactique II 

*MAT 3113 Histoire des mathématiques 

L'étudiant peut suivre l'un ou l'autre des deux cours marqués d'un astérisque. 

B) COURS À OPTION (au moins 3 crédits) 

MAT 1283 Programmation I 
MAT 2244 Calcul différentiel dans R n 

MAT 3113 Histoire des mathématiques 
MAT 3163 Géométrie II 
MAT 3233 Introduction à la topologie algébrique 
MAT 3313 Logique 

L'étudiant peut suivre l'un ou l'autre de ces deux cours. 
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CHAMP D'ENSEIGNEMENT: physique 

A) COURS OBLIGATOIRES (49 crédits) 

PHY 1104 Mécanique I 

PHY 1304 Ondes et oscillations 

PHY 1404 Électricité 
PHY 1482 Circuits électriques 
PHY 1913 Travaux pratiques de physique I 

PHY 1933 Travaux pratiques de physique H 

PHY 2063 Didactique de la physique I 
PHY 2083 Didactique de la physique II 

PHY 2242 Physique statistique I (A) 
PHY 2262 Physique statistique H (A) 
PHY 2572 Physique moderne I 
PHY 2592 Physique moderne II 
PHY 29xx 4 crédits de travaux pratiques de la série 29XX 
MAT 1763 Équations différentielles 
MAT 1924 Algèbre et algèbre linéaire 
MAT 1943 Calcul différentiel et intégral I 
MAT 1953 Calcul différentiel et intégral n 

B) COURS À OPTION (11 crédits au moins) 

PHY 1802 Analyse numérique 
PHY 2043 Séminaires 
PHY 2113 Mécanique H 
PHY 2132 Mécanique UI 
PHY 2302 Phénomènes ondulatoires 
PHY 2482 Astrophysique I 
PHY 2702 Physique du solide 
PHY 2813 Physique mathématique I 
PHY 2843 Électronique 
PHY 29xx Travaux pratiques de la série 29XX 
PHY 3402 Théorie électromagnétique I 
PHY 3603 Physique nucléaire 
MAT 1283 Programmation I 
MAT 1773 Calcul numérique et programmation 
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Formation des maîtres 

CHAMP D'ENSEIGNEMENT: sciences religieuses 

A) COURS OBLIGATOIRES (33 crédits) 

THE 1023 
i 

Histoire du salut et salut de l'histoire 

THE 1103 La foi d'Israël 
THE 1113 Anthropologie théologique fondamentale 
THE 1133 Révélation, foi et tradition ecclésiale 
THE 1403 La foi dans la Bible 
THE 1643 Thèmes patristiques 
THE 2543 Histoire de l'Église II 
CAT 1573 Initiation à la catéchèse: histoire, méthode et notion 

CAT 1873 Psychologie religieuse I 
PAS 6093 Le christianisme au Québec 
SHR 1783 Introduction à la sociologie 

B) COURS À OPTION (27 crédits) 

L'étudiant devra choisir neuf cours à la Faculté de 
théologie; i l est particulièrement encouragé à prendre 
le cours CAT 3873 Psychologie religieuse H. 
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Formation des maîtres 

CERTIFICAT 
D'APTITUDE PÉDAGOGIQUE 
À L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MUSIQUE 
(C.A.P.E.M.) 

OBJECTIFS 

L'École de musique Vincent-d'Indy — affiliée à l'Université de Sher
brooke — offre aux étudiants admis au baccalauréat en musique un 
programme préparant à l'enseignement de la musique au niveau élémen
taire et secondaire. Ces études sont sanctionnées par le certificat d'ap
titude pédagogique à l'enseignement de la musique, le baccalauréat spé
cialisé devant toutefois être complété avant l'émission du certificat. 

STRUCTURE DU PROGRAMME 

Le programme du C.A.P.E.M. (36 crédits) comporte les éléments suivants: 

PÉDAGOGIE (24 crédits) 

PED 1123 Pédagogie de l'enseignement 
PED 1133 Pédagogie de l'éducation 
PED 1223 Psychopédagogie de l'enfant 
PED 1233 Psychopédagogie de l'adolescent 
PED 1423 Animation du groupe scolaire 
PED 1803 Développement humain 
PED 1843 Mesure de la croissance humaine 
PED 2923 Système scolaire québécois 

DIDACTIQUE (6 crédits) 

MUS 1103 Didactique de la musique I 
MUS 1203 Didactique de la musique n 

STAGES (6 crédits) 

MUS 3006 Stages pratiques d'enseignement (musique) 

Les étudiants inscrits à un baccalauréat en musique à l'École Vincent-
d'Indy peuvent, dès leur première année, entreprendre concurremment 
le programme du C.A.P.E.M., le baccalauréat spécialisé devant toutefois 
être complété avant l'émission du certificat. 

N.B. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, i l faut s'adres
ser à l'École Vincent-d'Indy. 
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CERTIFICAT 
D'APTITUDE PÉDAGOGIQUE 
À L'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 
(C.A.P.E.S.) 

OBJECTIFS 

L 'Universi té offre, aux titulaires d'un premier grade universitaire qui 
n'ont pas de formation pédagogique, un programme d'un an qui les pré
pare à l'enseignement au niveau secondaire. Ces é tudes sont sanction
nées par le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement secondai
re (C.A.P.E.S.). 

Le programme du C.A.P.E.S. comporte les é léments suivants: 

Les détails de ce programme sont les mêmes que ceux du B .A . et du 
B.Sc. d'enseignement, aux pages 31 et 32 (pédagogie et stages). 

Sont admis au C.A.P.E.S. les é tud iants qui ont t e rminé au moins les 
deux tiers (2/3) d'un programme universitaire de premier cycle qui ne 
comporte pas de formation en pédagogie. Le C.A.P.E.S. ne sera pas re
mis avant l'obtention du d iplôme de premier cycle. 

Aucun é tud ian t ne peut ê t re admis à temps complet au programme du 
C.A.P.E.S. lors du trimestre d'hiver (janvier-avril). 

STRUCTURE D U P R O G R A M M E 

Pédagogie: 

Didactique: 

Stages: 

24 crédi ts 

6 c rédi ts 

6 crédits 

CONDITIONS D 'ADMISSION 
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(2e cyc le) 

MAÎTRISE 
EN ENSEIGNEMENT 
DU FRANÇAIS 
À L'ÉLÉMENTAIRE 

OBJECTIFS 

La Direction généra le de la formation des maî t res (D.G.F.M.) — en col
laboration avec la Facul té des arts et la Facul té des sciences de l 'édu
cation — offre un programme de maî t r ise ayant pour but de permettre 
aux candidats d 'acquér i r une compétence par t icul ière dans l'enseigne
ment du français au niveau é lémenta i re . 

De plus, ce programme tend à les p r épa r e r à un rôle d'animation, de 
conseil, de coordination et de direction au sein d'une équipe multidisci
plinaire d'enseignants à l ' é lémentai re , aussi bien qu 'à un rôle d'enca
drement dans le perfectionnement des maî t res en exercice, contribuant 
ainsi au renouvellement de la pédagogie de l'enseignement du français 
à l ' é lémentai re . 

CARACTÉRISTIQUES 
F O N D A M E N T A L E S 

Le programme de maî t r ise est essentiellement o r ien té vers la pratique 
de l'enseignement et i l suppose par conséquent un travail de collabo
ration é t roi te avec le mil ieu scolaire. I l permettra éven tue l lement de 
mettre à profit l ' expérience déjà acquise au bacca lauréa t ou à la licence 
en enseignement é lémenta i re . 

Prenant en considérat ion les recherches qui existent au Québec et ai l
leurs dans la francophonie, le programme met l'accent sur la formation 
d'enseignants à plus large compétence en enseignement du français, ca
pables non seulement de mieux enseigner, mais aussi de contribuer au 
perfectionnement de leurs collègues. 

STRUCTURE DU P R O G R A M M E 

Le programme comporte 45 crédi ts r épa r t i s comme suit: 

Cours et séminaires 18 c rédi ts 
Expér imenta t ion en mi l ieu scolaire 15 crédi ts 
Rédaction d'un rapport de f in d 'é tudes 12 c rédi ts 

1. Cours et séminaires (18 crédits) 

a) Deux cours de f rançais (6 crédits) parmi les suivants: 

F R A 6513 Linguistique et lexicologie appl iquées 
F R A 6613 Grammaire du français contemporain 
F R A 6723 Lecture, information, civilisation 

b) Deux séminai res (6 crédits) 

F R A 6103 Description de la langue des enfants — Moyens d'action 
pédagogique 

F R A 6203 Séminai re sur les expér imenta t ions en cours 

c) Deux cours de pédagogie (6 crédits) 

PED 4043 Psychopédagogie de l'apprentissage 
PED Selon le dossier an t é r i eu r de l ' é tudiant et les besoins de 

sa recherche. 
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Formation des maîtres 

2. Travaux exécutés dans le mil ieu scolaire (15 crédits) 

L 'é tudiant devra soumettre à l ' expérience, dans le mil ieu scolaire, les 
hypothèses é laborées en collaboration avec l 'équipe de recherche. Cette 
expér imenta t ion, sous la direction d'un professeur de l 'équipe de re
cherche et en plein accord avec lu i , comportera géné ra lemen t les éta
pes suivantes: 

— - choix d'un sujet à é tudier , 

— élaboration en vue de l ' expér imentat ion, 

— travaux dans le mil ieu scolaire. 

L'action des é tudiants sera concentrée principalement sous deux for
mes, à savoir l'enseignement du français dans une classe, où ils feront 
eux-mêmes l ' expér imentat ion, en collaboration avec le titulaire de l a 
classe, et la coordination de l 'activité d'un groupe de maî t res en exer
cice qui auront accepté d ' expér imente r eux-mêmes, dans leurs classes, 
les propositions du groupe de recherche. 

3. Rapport de f in d 'é tudes (12 crédits) 

L 'é tudiant devra soumettre, au terme de ses é tudes, un rapport qui de
vra incorporer les é léments suivants: 

— un déve loppement dans la discipline é tudiée; 

— un rappel des données psychopédagogiques associées; 

— les modes ou moyens de transmission des connaissances 
expér imentés par l ' é tudiant dans sa recherche; 

— une évaluation critique des résul ta ts obtenus. 

CONDITIONS D 'ADMISSION 

Est admissible à la maî t r ise en enseignement du français à l 'é lémen
taire, tout candidat qui satisfait aux conditions suivantes: 

a) ê t re jugé apte à entreprendre des é tudes supér ieures ; 

b) ê t re titulaire d'un premier grade universitaire en enseignement élé
mentaire, ou posséder une formation jugée équivalente ; 

c) avoir, de préférence, au moins deux années d 'expér ience dans l'en
seignement. 

RÉGIME PÉDAGOGIQUE 

Le candidat doit s'inscrire à un minimum de deux (2) trimestres con
sécutifs sous le r ég ime des é tudiants régul iers à temps complet. Cepen
dant, le programme de la maî t r i se exige normalement douze (12) mois 
d ' é tudes à plein temps, le candidat s'occupant exclusivement à ses cours, 
à la p répara t ion et à la poursuite de ses travaux ainsi qu 'à la r édact ion 
de son rapport. On recommande au candidat dans cette perspective, de 
p révoir trois (3) trimestres consécutifs à l 'Universi té . 
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MAÎTRISE 
EN ENSEIGNEMENT 
DES MATHÉMATIQUES 
À L'ÉLÉMENTAIRE 

OBJECTIFS 

La Direction généra le de la formation des maî t res (D.G.F.M.) — en col
laboration avec la Facul té des sciences et la Facul té des sciences de 
l 'éducation — offre un programme de maî t r ise ayant pour but de per
mettre aux candidats d 'acquérir une compétence par t icul ière dans l'en
seignement des mathémat iques , au niveau é lémenta i re . 

De plus, ce programme tend à les p r épa re r à un rôle d'animation, de 
conseil, de coordination et de direction au sein d'une équipe multidisci
plinaire d'enseignants à l ' é lémentai re , aussi bien qu 'à un rôle d'enca
drement dans le perfectionnement des maî t res en exercice, contribuant 
ainsi au renouvellement de la pédagogie de l'enseignement des mathé
matiques à l ' é lémentai re . 

S'appuyant sur les travaux des principaux centres de recherche en en
seignement des ma thémat iques à l ' é lémentai re et plus spécia lement sur 
les travaux de base du Centre de psychomathémat ique de l 'Universi té 
de Sherbrooke, le programme de maî t r ise vise à l 'application concrète 
de ces recherches. I l comporte donc des expér iences dans le mil ieu sco
laire, qui ont pour but d'intensifier la compétence acquise au baccalau
réa t ou à la licence en enseignement é l émenta i re et, du fait de la colla
boration des maî t res en exercice, d'assurer aux élèves des enseignants 
mieux rompus aux disciplines de la ma thémat ique , de la pédagogie et 
de la didactique. 

Le programme comporte quarante-cinq (45) c rédi ts r épar t i s comme suit: 

1. Cours et séminaires (18 crédits) 

a) Un cours obligatoire (3 crédits) parmi les deux (2) suivants: 

M A T 4823 Algèbre 
M A T 4863 Géométr ie 

b) Un cours facultatif (3 ou 4 crédits) parmi les six (6) suivants: 

M A T 1193 Méthodes de raisonnement en statistique 
M A T 1224 Algèbre I (pour les é tud iants qui ne feraient pas 

CARACTÉRISTIQUES 
F O N D A M E N T A L E S 

STRUCTURE DU P R O G R A M M E 

Cours et séminaires 
Travaux exécutés dans le mil ieu scolaire 
Rédaction d'un rapport de f in d 'é tudes 

18 c rédi ts 
15 crédi ts 
12 c rédi ts 

M A T 4823) 
M A T 1283 É léments de programmation 
M A T 1323 Mathémat iques d iscrètes 
M A T 3113 Histoire des ma thémat iques 
M A T 4883 Séminaire 
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c) Séminaires (6 crédits) 

M A T 4873 Séminaire 

M A T 4893 Séminaire 

d) Cours de pédagogie (6 crédits) 

P E D 4043 Psychopédagogie de l'apprentissage 
PED Selon le dossier an té r i eu r de l 'é tudiant et les besoins de 

sa recherche. 

2. Travaux exécutés dans le mil ieu scolaire (15 crédits) 

L 'é tudiant devra soumettre à l 'expérience, dans le mil ieu scolaire, les 
hypothèses é laborées en collaboration avec l 'équipe de recherche. Cette 
expér imenta t ion , sous la direction d'un professeur de l ' équipe de re
cherche et en plein accord avec lu i , comportera généra lement les é tapes 
suivantes: 

— choix d'un sujet à é tudier , 

— élaboration en vue de l ' expér imenta t ion , 

— travaux dans le mil ieu scolaire. 

L'action des é tudiants sera concentrée principalement sous deux formes, 
à savoir l'enseignement des ma thémat iques dans une classe où ils feront 
eux-mêmes l ' expér imentat ion, en collaboration avec le titulaire de la 
classe, et la coordination de l 'activité d'un groupe de maî t res èn exer
cice qui auront accepté d ' expér imente r eux-mêmes, dans leurs classes, 
1er, propositions du groupe de recherche. 

3. Rapport de f in d 'é tudes (12 crédits) 

L 'é tudiant devra soumettre, au terme de ses é tudes, un rapport qui de
vra incorporer les é léments suivants: 

— un déve loppement dans la discipline é tudiée; 

— un rappel des données psychopédagogiques associées; 

— les modes ou moyens de transmission des connaissances expér imen
tés par l ' é tudiant dans sa recherche; 

— une évaluation critique des résul ta ts obtenus. 

CONDITIONS D 'ADMISSION 

Est admissible à la maî t r ise en enseignement des ma thémat iques à l 'élé
mentaire, tout candidat qui satisfait aux conditions suivantes: 

a) ê t re j ugé apte à entreprendre des é tudes supér ieures ; 
b) ê t re titulaire d'un premier grade universitaire en enseignement élé

mentaire, ou posséder une formation jugée équivalente ; 
c) avoir, de préférence, au moins deux années d 'expér ience dans l'en

seignement. 

RÉGIME PÉDAGOGIQUE 

Le candidat doit s'inscrire à un minimum de deux (2) trimestres con
sécutifs sous le r ég ime des é tudiants r égul ie rs à temps complet. Cepen
dant, le programme de la maî t r i se exige normalement douze (12) mois 
d ' é tudes à plein temps, le candidat s'occupant exclusivement à ses cours, 
à la p répara t ion et à l a poursuite de ses travaux ainsi qu 'à l a rédact ion 
de son rapport. On recommande au candidat dans cette perspective, de 
p révoir trois (3) trimestres consécutifs à l 'Universi té . 
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DESCRIPTION DES 

COURS 

Les descriptions de cours se suivent selon l'ordre a lphabét ique des 
sigles (et l 'ordre numér ique croissant): 

Note: Le dernier chiffre du code indique le nombre de crédi ts . 

A N G L A I S 

A N G 1113 Introduction to Literary Analysis I (Poetry) 

A discussion of the nature of Literature and the kinds of question the 
critical reader may ask when examining a l iterary work in prose or 
verse. Exercices and analysis. Suggestions for further reading. 
Professeur: Douglas JONES 

A N G 1123 Advanced Grammar I 

A workshop course dealing with English grammar and usage, mechanics, 
and punctuation, spelling and diction. 
Professeur: Jack C O C H R A N E 

A N G 1213 Introduction to Literary Analysis II (Prose) 

A n advanced discussion of the nature of Literature and the kinds of 
question the critical reader may ask when examining a l iterary work 
in prose or verse. Exercices and analysis. Suggestions for further read
ing. 

Professeur: Douglas JONES 

A N G 1223 Advanced Grammar II 

A workshop course dealing with techniques of composition, term paper 

writing, and research methods. 

P ré requis : A N G 1123. 

Professeur: Jack C O C H R A N E 

A N G 1373 General Survey of English Literature to 1800 

Prose and poetry from Beowulf to Lyr ica l Ballads. 

Professeur: Juliette V E I L L E U X 

A N G 1473 General Survey of English Literature since 1800 

Prose and poetry from Romantic Period to the P r é sen t Day. 

P ré requ is : A N G 1373. 

Professeur: Juliette V E I L L E U X 
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A N G 1503 Linguistic Backgrounds for Teachers 

A survey of the necessary background knowledge of language, linguis
tics, phonetics, semantics, and grammar as a second language. Emphasis 
is on the study of the phonological System and the grammatical struc
ture of English. 
Professeur: Jack C O C H R A N E 

A N G 1513 A linguistic Backgrounds 

A n introduction to the phonological System and grammatical structure 
of the English language as a second language. 
Professeur: Jack C O C H R A N E 

A N G 1603 Teaching Methods 

Examination and évaluat ion of methods used to teach English as a se
cond language on the elementary level with practice i n their p répara t ion 
and use. Testing. 
Professeur: Roger T R E M B L A Y 

A N G 1703 Teaching Materials and Aids 

Examination and évaluat ion of materials and aids used in the teaching 
of English as a second language on the elementary level, wi th practice 
in their p répara t ion and use. 
Professeur: Roger T R E M B L A Y 

A N G 1803 Teaching Methods for the Secondary Level 

Examination and évaluat ion of methods used to teach Engl ish as a se
cond language on the secondary level with practice i n their p répara t ion 
and use. 

Professeur: Roger T R E M B L A Y 

A N G 1903 Teaching Materials and Aids for the Secondary Level 

Examination and évaluat ion of materials and aids used in the teaching 
of English as a second language on the secondary level wi th practice 
in their p répara t ion and use. 
P ré requ i s : A N G 1803. 
Professeur: Roger T R E M B L A Y 

A N G 2113 Compared English and French Stylistics I 

Study of the resemblances and différences between the style and usage 
of English and French. 
Professeur: Jack C O C H R A N E 

A N G 2213 Compared English and French Stylistics II 

Study of the resemblances and différences between the style and usage 

of English and French. 

P ré requ i s : A N G 2113. 

Professeur: Jack C O C H R A N E 
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A N G 2223 History of the English Language I 

Indo-European background: initiation to Old Engl ish; foreign influences 
on Old Engl ish up to and including the period of the Norman Conquest; 
initiation to Middle English. 
Professeur: Cormac Gérard C A P P O N 

A N G 2233 Canadian Poetry 

General Survey of the development of Canadian poetry in English from 
the Colonial Period to the p résen t day. 
Professeur: Jean V I G N E A U L T 

A N G 2323 History of the English Language II 

Study of Middle English with emphasis on inflectional changes and the 
instruction of French words: English of the Renaissance; Modern En
glish, with spécial study of North American varieties. 

P rérequis : A N G 2223. 

Professeur: Cormac Gérard C A P P O N 

A N G 2333 Canadian Prose 

General Survey of the development of Canadian prose literature in En

glish from the Colonial Period to the p résen t day. 

Professeur: Jean V I G N E A U L T 

A N G 2343 American Literature to the 1930's 

Survey of the development of American Literature with emphasis on 
the Romantic Period and Works of the early Twentieth-Century. 
Professeur: Avrum M A L U S 

A N G 2443 Contemporary American Literature 

Study of selected works of contemporary American novelists and poets. 

Professeur: Av rum M A L U S \ 

A N G 2803 Teacher-made Materials for English as a Second Language 

P répara t ion of l inguistically sound language materials for use in the 

second language classroom. 

P ré requ i s : A N G 1903. 

Professeur: Roger T R E M B L A Y 

A N G 2903 Testing in English as a Second Language 

In-depth analysis of commonly used standardized language tests. Practice 

in p répara t ion and use of teacher-made tests. 

P ré requis : A N G 1903. 

Professeur: Roger T R E M B L A Y 
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BIOLOGIE 

BIO 1403 Botanique 

La cellule végétale. Les tissus mér is témat iques primaires et secondaires. 
Les tissus différenciés; les parenchymes, les tissus de protection, les 
tissus de soutien, les tissus conducteurs, les tissus sécré teurs . Les orga
nes; la racine, la tige, la feuille. L a taxonomie et l 'appareil reproduc
teur; mode de reproduction des thallophytes, des bryophytes, des pté-
ridophytes et des spermatophytes. 

Auteurs r ecommandés : W E I E R et al , Botany, E S A U Anatomy of seed 
plant, DEYSSON, Cours de botanique généra le . 
Professeur: Gaston B E A U M O N T 

BIO 1411 Travaux pratiques de botanique 

É tude des principaux groupes de plantes vasculaires à l'aide de maté
r iel frais ou conservé, de spécimens d'herbier, de fossiles, de prépara
tions microscopiques, etc. 
Professeur: Gaston B E A U M O N T 

BIO 1503 Inver tébrés I 

Vue d'ensemble du monde des inver tébrés : structures, formes, fonctions, 
phylogénie, cycles évolutifs; attention par t icul ière accordée aux spon
giaires, coelentérés , plathelminth.es, annél ides. 

Auteurs r ecommandés : B A R N E S , Invertebrate Zoology; B O R R A D A I L E 
et al., The Invertebrata; GRASSE et al., P récis de sciences biologiques, 
Zoologie, Inver tébrés ; MEGLITSCH , Invertebrate Zoology. 
Professeur: Louis-C. O 'NEIL 

BIO 1511 Travaux pratiques d ' inver tébrés 

Examen et dissection de formes r eprésenta t ives de la d iversi té des in
ver tébrés , avec insistance sur les coelentérés , annél ides , mollusques et 
échinodermes. 

Professeur: Louis-C. O 'NEIL 

BIO 1522 Inver tébrés II 

Vue d'ensemble du monde des inver tébrés : structures, formes, fonctions 
phylogénie, cycles évolutifs; attention par t icul ière accordée aux mollus
ques et échinodermes. 
Auteurs r ecommandés : B A R N E S , Invertebrate Zoology; B O R R A D A I L E 
et al., The Invertebrata; GRASSE et al., Précis de sciences biologiques, 
Zoologie, Inver tébrés ; MEGLITSCH , Invertebrate Zoology. 
Professeur: Louis-C. O 'NEIL 

BIO 1604 Ver tébrés I 

Carac tères généraux, classification, premiers développements embryon
naires, o rganogénèse et anatomie comparée des chordés: peau, squelet-
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te, muscles, systèmes nerveux, digestif, respiratoire, circulatoire, excré
teur et reproducteur, organes des sens, cavités du corps. 

Auteurs r ecommandés : T O R R E Y , Morphogenesis of the Vertebrates; 
H U E T T N E R Comparative embryology of the Vertebrates; P IRLOT, Mor
phologie évolutive des chordés; GIROUD & LELIÈVRE, É léments d'em
bryologie. 

BIO 1612 Travaux pratiques de Ver tébrés I 

Dissection de la grenouille, du requin, du cochon foetal et du chat. Étu
de pratique microscopique et macroscopique d'embryologie comparée 
de ver tébrés . 

Auteurs r ecommandés : VÉRONNEAU & COITEUX, La grenouille, dis
section; VÉRONNEAU & COITEUX, Le cochon foetal, dissection. 

Professeur: Gilles VÉRONNEAU 

BIO 1703 Physiologie animale I 

Notions de base: rôle physiologique de certains organites cellulaires; 
transport membranaire; homéostasie. Localisation, description, fonction
nement et rôle des systèmes de contrôle : nerveux et endocrinien. 

Auteurs r ecommandés : T U T T L E & SCHOTTELIUS, Textbook of Physio
logy; F L O R E Y , Introduction to General and Comparative Physiology; 
L A N G L E Y , The Physiology of Man, V A N D E R , A . J . , J .H . S H E R M A N et 
D.S. L U C I A N O , 1970. Human Physiology: The mechanisms of body func
tion. 

Professeur: Alfred V I L L E M A I R E 

BIO 1723 Physiologie animale II 

Les systèmes de support, musculaire, circulatoire, respiratoire, digestif, 
excré teur et reproducteur. Localisation, description, fonctionnement, 
contrôle et rôle physiologique de ces grands systèmes. 

Auteurs r ecommandés : T U T T L E & SCHOTTELIUS, Textbook of Physio
logy; F L O R E Y , Introduction to General and Comparative Physiology; 
L A N G L E Y , The Physiology of Man, V A N D E R , A . J . , J .H . S H E R M A N et 
D.S. L U C I A N O , 1970. Human Physiology: The mechanisms of body func
tion. 

P ré requ i s : BIO 1703. 

Professeur: Alfred V I L L E M A I R E 

BIO 1802 Biochimie I 

Biochimie statique: é tude des glucides, lipides, acides aminés, peptides, 
protéines, acides nucléiques, hormones, vitamines et les enzymes. 

Pour chaque classe, i l y aura é tude de la nomenclature, classification, 
p ropr ié tés physiques et chimiques. 

P ré requ i s : C H M 1433 Chimie organique. 

Professeur: J E A N MORISSET 

53 



BIO 2123 Microbiologie 

Notions généra les sur les microbes: structure, métabol isme, physiologie. 
Nutrit ion, méthodes de culture, croissance et génét ique. Microbiologie 
appl iquée: industrielle, médicale et agricole. 

Auteurs r ecommandés : STANIER & al., Microbiologie généra le . 
P ré requ is : BIO 2803 Introduction à la chimie. 
Professeur: Raymond DESROCHERS 

BIO 2131 Travaux pratiques de microbiologie 

Travaux pratiques sur les méthodes de culture et de coloration, sur les 
réact ions enzymatiques et l ' identification des micro-organismes. Applica
tion à la bactériologie du sol, de l'eau, des produits alimentaires ainsi 
qu'à la bactériologie médicale . 

Auteurs r ecommandés : S E E L E Y & V A N D E M A R K , Microbes in Ac t ion . 

Professeur: Raymond DESROCHERS 

BIO 2142 Écologie thématique 

Présentat ion de p roblèmes écologiques d 'actual i té , cen t rée sur des thè
mes tels que la pollution, la surpopulation humaine, les pesticides, l a 
dispersion, la distribution et la régular isa t ion des populations. 
Équipe de professeurs 

BIO 2151 Biométrie I 

Démonstra t ion d'analyses statistiques de p roblèmes biologiques types,, 
incluant l 'utilisation des graphiques. 
Professeur: Jacques J U I L L E T 

BIO 2152 Biométrie II 

Application de données biologiques à des analyses statistiques, incluant 

corrélat ion, régress ion et analyse de variance. 

P ré requis : BIO 2151 Biométr ie I. 

Professeur: Jacques J U I L L E T 

BIO 2162 Écologie 

Principes et concepts de base. Facteurs du mil ieu. Populations: carac
térist iques, échant i l lonnage, dynamique, etc. Communautés : échantillon
nage, relations biologiques, succession, etc. Systèmes écologiques terres
tres, leurs flores et leurs faunes. 
Auteurs r ecommandés : ODUM, Fundamentals of Ecology; B E N T O N & 
WERNER, Principles of F i e ld Biology and Ecology; BODEHEIMER , P ré 
cis d 'écologie animale. 
Professeur: Jacques J U I L L E T 

BIO 2172 Travaux pratiques d'écologie 

Excursion et travaux pratiques. Analyse de collections. P r épa ra t ion de 
rapports. 

Auteur r ecommandé : PHLLLLPS, Method of Végétat ion Study. 

Professeur: Jacques J U I L L E T 
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BIO 2542 Arthropodes 

Caractères distinctifs, anatomie, morphologie, ontogénèse, écologie, clas
sification et importance économique des arthropodes, les insectes ex
ceptés; attention par t icul ière aux crustacés et aux arachnides. 
Auteurs r ecommandés : GRASSE & al., P réc is de sciences biologiques, 
zoologie, i nver tébrés ; B A R N E S , Invertebrate Zoology; B O R R A D A I L L E 
& al., The Invertebrata. 
P ré requ is : BIO 1522 Inver tébrés H . 
Professeur: Madan L a l S H A R M A 

BIO 2551 Travaux pratiques d'arthropodes 

Examen de diverses formes r ep ré sen t an t les classes d'arthropodes. Étu
de poussée et dissection de l 'écrevisse et du homard. 
Professeur: Madan L a l S H A R M A 

BIO 2562 Entomologie I 

Caractères distinctifs, anatomie, morphologie, reproduction, ontogénèse, 
écologie, classification et importance économique des insectes. 
Auteurs r ecommandés : ROSS, Textbook of Entomology, IMMS, A Gene
ral textbook of Entomology; SNODGRASS, Principles of Insect Morpho-
logy. 

P ré requ is : BIO 1522 Inver tébrés H . 

Professeur: Madan L a l S H A R M A 

BIO 2571 Travaux pratiques d'entomologie 

Examen et dissection de formes représenta t ives . É t ude de cycles évolu
tifs et de différents types de métamorphoses . P r épa ra t ion d'une collec
tion. 

Professeur: Madan L a l S H A R M A 

BIO 2802 Biochimie II 

Étude de l 'oxydoréduction et phosphorylation oxydative. É t ude des mé-
tabolismes in te rmédia i res : glucides: glycolyse, glycogénèse gluconéogé-
nèse; les lipides: l ipolyse et l ipogénèse. Cycle de l 'urée. Calor imétr ie : 
notions fondamentales. 
P ré requ is : BIO 1802 Biochimie I. 
Professeur: Jean MORISSET 

BIO 2812 Travaux pratiques de biochimie II 

Initiation à l a color imétr ie , évaluat ion des glucides, lipides, protides, 
vitamines et acides nucléiques. Dé te rmina t ion des activités enzymatique 
et hormonale. 

Professeur: Adr ien B E A U D O I N 

BIO 3003 Didactique I de la biologie 

BIO 3013 Didactique II de la biologie 
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BIO 3143 Génétique 

Génétique formelle: Mendel, théorie chromosomique de l 'hérédi té , lois 
fondamentales, épistasie, hé réd i té liée au sexe, liaison et recombinaison 
des gènes. Cartes chromosomiques; cas de virus et bactér ies . 

Génétique physiologique: les acides nucléiques, le code génét ique et syn
thèse des protéines, les uni tés génét iques et leur caractér isat ion physio
logique, relation enzymes-gênes, les puffs chromosomiques, les chromo
somes en écouvillon; contrôle génét ique des synthèses. 

Génétique évolutive: mutations géniques spontanées et provoquées, mu
tations chromosomiques, polysomie, polypoïdie, valeur évolutive des mu
tations, hérédi té cytoplasmique; notions de génét ique des populations. 

Génétique appliquée: cas de génét ique agricole et humaine. 

Auteurs r ecommandés : P L E I A D E , Biologie; K I N G , Genetics. 

P rérequis : BIO 2152 Biométr ie II. 

Professeur: Pierre M A T T O N 

BIO 3151 Travaux pratiques de génétique 

Colorations de génét ique; p roblèmes de génét ique; croisements de Neu-
rospora et de souches de drosophiles, etc. 

BIO 3401 Taxonomie des plantes vasculaires I 

Principes de la taxonomie. Techniques de travail sur le terrain et en 
herbier. É tudes des plantes les plus communes au Québec. 
Auteurs r ecommandés : L A W R E N C E , A n Introduction to Plant Taxono
my; A B B A Y E S , Précis de botanique, DEYSSON, Cours de botanique 
générale . Systématique. 
P ré requis : BIO 1403 Botanique. 
Professeur: Alber t L E G A U L T 

BIO 3412 Travaux pratiques de taxonomie des plantes vasculaires I 

Travail sur le terrain durant les vacances de l 'é té p récédent : récol te de 
plantes, p répara t ion d'un herbier, etc. Travaux de laboratoire: usage 
des clefs d'identification. Identification des plantes les plus communes 
de la province de Québec. 

Auteurs r ecommandés : MARIE-VICTORIN, Flore laurentienne; A N O N Y 
ME , Les arbres indigènes du Canada. 

Professeur: Albert L E G A U L T 

BIO 3601 Vertébrés II 

Biologie, écologie, r épar t i t ion et classification généra le des principaux 
groupes de ver tébrés . 
Auteurs r ecommandés : GRASSE, Zoologie U . Ver tébrés ; Y O U N G , The 
life of Vertebrates. 

P ré requ i s : BIO 1604 Ver tébrés I. 

Professeur: Gilles VÉRONNEAU 
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BIO 3612 Travaux pratiques de Vertébrés II 

Identification des ver tébrés , examen des squelettes. 

Professeur: Gilles VÉRONNEAU 

BIO 3763 Physiologie végétale I 

Relations hydriques, absorption, transport, émission de l'eau. Nutri t ion 
minéra le . Rôle du sol. Nutri t ion carbonée (photosynthèse) phase lumi
neuse, phase obscure. Translocation des sucres. Croissance et développe
ment. Hormones de croissance, géotropisme, phototropisme, applications. 
Physiologie de la floraison. Photopér iodisme. Vernalisation. Germina
tion. Dormance. Mouvement des plantes. 

Auteurs r ecommandés : D E V L I N , Plant Physiology; B I N E T et B R U N E L , 
Physiologie végéta le : BASTTN, T ra i té de Physiologie végétale. 
P ré requis : BIO 1403 Botanique; 

BIO 1802 Biochimie I. 

Professeur: Gaston B E A U M O N T 

BIO 3772 Travaux pratiques de physiologie végétale 

Perméabi l i t é cellulaire. Osmose. Imbibition. Nutr i t ion minéra le . Absorp
tion et transpiration. Photosynthèse . Respiration. Circulation de l a sève 
é laborée. Régulat ion de la croissance. Physiologie de la germination et 
des dormances. Photopér iodisme. Herbicides sélectifs. 
Professeur: Gaston B E A U M O N T 

CATÉCHÈSE 

CAT 1073 Principes de base en catéchèse 

Cours d'introduction: objectifs, méthodes de travail et de recherche. 
Situer les é tud iants dans le contexte de la catéchèse contemporaine par 
une vision historique de l 'évolution de la catéchèse. Situer l a ca téchèse 
en milieu québécois. É tud i e r les p rob lèmes de la confessionnali té. Édu
cation de la vie de foi d'aujourd'hui. Parole de Dieu en catéchèse. L i 
be r té religieuse. 
Professeur: Nel l ie V A N D A L 

CAT 1373 Église 

Dans l 'esprit même de Vatican H et des programmes d'enseignement 
religieux à l ' é lémenta i re , ce cours propose une réflexion sur le mys tè re 
de l 'Église: - an imée de l 'Esprit du Christ réssusci té ; - peuple de Dieu 
dans le monde, déjà en marche vers le Pè re ; - société h ié ra rch ique . 
Professeur: Michèle L A V O I E 

CAT 1473 Contenu doctrinal de l'élémentaire 

Présenta t ion du contenu doctrinal des 6-9 ans ( ler cycle) et des 9-13 ans 
(2e cycle) en fonction des objectifs et ca rac tér i s t iques des manuels de 
l ' é lémentaire . 
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"Viens vers le Père" — Éveil du sens moral, sens de l a p r i è re ; "Célé
brons ses merveilles" — Initiation sacramentaire: b ap tême , confirma
tion, eucharistie; "Rassemblés dans l'amour" — L 'Église, la c ommunau té 
chré t ienne; "Nous avons vu le Seigneur" — Découver te du Christ his
torique et des évangiles; "Préparer la terre nouvelle" — L e sens exis
tentiel de la l i turgie pour l 'homme; "Selon ta promesse, fais-moi vivre" 
— Réflexion sur les aspirations fondamentales de l'homme dans la dyna
mique de la révélat ion; "Bâtir ensemble" — É t ude de l 'Église sous l'as
pect: mission du peuple de Dieu. 

Ce cours aborde de façon plus par t icul ière les aspects pédagogiques et 
méthodologiques de l a catéchèse à l ' é lémenta i re . 

Professeur: Michèle L A V O I E 

CAT 1573 Introduction à la catéchèse: histoire, méthode et notion 

Ce cours s'adresse normalement aux é tudiants du B .A . (sciences religieu
ses-pédagogie) qui ont suivi une p remiè re année du programme. 

I l comporte trois parties. D'abord une réflexion généra le portant sur 
la catéchèse: sa nature, l 'identification et le conditionnement de la men
tal i té ca téchét ique, la personnal i té du ca téchète . L a deux ième partie re
late l 'histoire de la ca téchèse: celles des Apôtres , de l 'Église primitive, 
du Moyen-Âge, de la Réforme, des XVHIe , X IXe , X X e siècles. L a troi
s ième partie traite de la pédagogie et de la méthodologie propres à la 
catéchèse, à partir d'une é tude de tous les manuels de catéchèse de l 'é
lémenta i re et du secondaire. 

Professeur: Jean-Denis L E S C A U L T 

CAT 1773 Développement religieux de la personne 

Ce cours propose une réflexion sur les différentes é tapes du chemine
ment religieux de l ' individu avec une attention spéciale à l ' é tudiant de 
l ' é lémentai re . Après s 'ê tre demandé quelle est l a nature du besoin rel i
gieux de l ' individu, on essaie de découvr i r quelles sont les expér iences 
positives, les influences et les difficultés favorisant ou nuisant à une 
vie religieuse. Les constatations faites nous amènen t à nous interroger 
sur les attitudes de l ' éducateur de la foi pour développer une vie chré
tienne plus authentique dans le p résen t et l 'avenir. 

Professeur: Jean-Denis L E S C A U L T 

CAT 1873 Psychologie religieuse 

Ce cours veut tracer le cheminement religieux de l 'homme, depuis l'é
veil jusqu 'à la ma tu r i t é s i tuée, pour nous, chré t iens , dans l ' expér ience 
chré t ienne . Dans un premier temps, une é tude sera poursuivie de l'ex
pér ience humaine et de ses relations avec l ' expér ience religieuse. Suivra 
une é tude de l ' expérience du sacré: de sa structure et de ses modes d'ex
pression. Viendra enfin une é tude de l 'expérience religieuse: ses condi
tionnements affectifs et rationnels, ses expressions et les conditions de 
son épanouissement . E n conclusion, l 'on essaie de r épondre à la ques
tion des relations qui existent entre le mys tè re chré t ien et les aspira
tions fondamentales de l'homme. 
Professeur: Jean-Denis L E S C A U L T 
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CAT 2073 Signes et symboles en catéchèse 

L a p roblémat ique actuelle des sacrements de bap tême , confirmation, 
eucharistie et péni tence. Leur importance au premier cycle de l 'élémen
taire et les rejaillissements de ces p roblèmes sur les groupes chré t iens 
et sur l 'Église. 

Professeur: Robert R O U L E A U 

CAT 2173 Éveil au sens de la vie de foi 

Professeur: Armand M A R C O U X 

CAT 2673 Éveil religieux à la maternelle 

Recherche et approfondissement du rôle de l 'éducation de la foi à la 
maternelle. 

Professeur: Rita FORTIER 

CAT 3173 Projet évangélique de Jésus 

Réflexion catéchis t ique permettant d'approfondir le projet évangél ique 
de J ésus réa l isant le salut dans le monde. Ce cours vise à aider l 'éduca
teur à saisir globalement le mys tère chré t ien . 
Professeur: Nel l ie V A N D A L 

CAT 3573 Bible et catéchèse 

Ce cours veut donner une information historique, géographique, cultu
relle, l i t té ra i re absolument nécessaire à l a lecture et à l ' é tude de la B i 
ble. I l a aussi pour but d'introduire les é tudiants aux principaux livres 
saints pour y découvrir le message qui éclaire la Parole de Dieu adressée 
à l'homme d'aujourd'hui. Cette culture rejoint les préoccupat ions de ba
se du programme de catéchèse à l ' é lémenta i re où l a Révélat ion écr i te 
joue un rô le important. 
Professeur: Nel l ie V A N D A L 

CAT 3873 Psychologie religieuse II 

Ce cours, tout en é tan t un prolongement du cours de psychologie reli
gieuse I, met l'accent sur la dimension didactique de l 'éducat ion chré
tienne. Comme i l s'adresse aux personnes in téressées à la catéchèse et 
à la pastorale, i l propose une réflexion critique des méthodes et de la 
pédagogie ut i l isées dans notre mil ieu et de leur impact au point de vue 
psychologique. 

P ré requ i s C A T 1873 Psychologie religieuse L 

Professeur: Jean-Denis L E S C A U L T 
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CHIMIE 

CHM 1122 Travaux pratiques de chimie inorganique I 

Synthèse et identification de composés inorganiques. É t ude de leurs 
p ropr ié tés et de leurs réact ions. Application des méthodes physiques 
classiques et introduction des techniques modernes. 

Auteur r ecommandé: J O L L Y , The synthesis and characterization of 
inorganic compounds (Prentice Ha l l Inc.) 

Professeur: Walter K A S O W S K I 

CHM 1124 Chimie inorganique I 

Structure é lectronique des é léments des groupes principaux. Corrélat ion 
entre structure et p ropr ié tés . É tude des structures, p ropr ié tés et réac
tions des composés inorganiques en fonction des principes fondamen
taux des liaisons chimiques. Introduction à la chimie des métaux de 
transition. 

Auteurs r ecommandés : COTTON et W ILKINSON (a comprehensive text), 
Advanced Inorganic Chemistry (Interscience Pub.); M I C H E L et BER
N A R D , Chimie minéra le (Masson et Cie); PHILLIPS et W I L L I A M S , Inor
ganic Chemistry II (Oxford Univèrsi ty Press). 
Professeur: Walter K A S O W S K I 

CHM 1204 Méthodes quantitatives de la chimie 

Dans ce laboratoire in tégré de méthodes modernes de mesures, on fait 
ressortir l ' in te rpénét ra t ion de techniques fondamenta lës (chimie analy 
tique, chimie physique, é lectricité) en vue de solutionner des p rob lèmes 
expér imentaux. Des séances d'exercices et de discussion sont p révues . 
Auteurs r ecommandés : notes des professeurs. S A L Z B E R G et A l . , Phy
sical Chemistry, A Modern Laboratory Course, 2e édit ion (Académie 
Press). 

Groupe de professeurs. 

CHM 1213 Chimie analytique 

Théorie des réact ions ioniques en solutions aqueuses: solubili té, réac
tions acides-bases, oxydo-réduction, complexométr ie , solubilité, extrac
tion. But, importance et choix des méthodes analytiques. 
Auteur r ecommandé : F ISCHER et P E T E R S Quantitative Chemical Ana
lysis, 3e édit ion (Saunders). 
Professeur: Jean T E M M E M 

CHM 1432 Éléments de chimie organique I 

Structure, identification et nomenclature des substances organiques. L a 
liaison dans les molécules organiques. Les orbitales atomiques. Hybr i 
dation des orbitales de liaison. É t ude des fonctions principales de l a 
chimie organique. Effets é lectroniques. Résonance. I sométr ie . 
Auteurs r ecommandés : J .D. ROBERTS et M . CASERIO, Chimie organi
que moderne (Édiscience). 

P ré requ is : Chimie 101 et 201 du cégep, ou l 'équivalent . 

Professeur: Stanislas J E R U M A N I S 
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CHM 1443 Éléments de chimie organique II 

Réactions en chimie organique. Introduction aux mécanismes de subs
titution, addition et é l imination. Conformation des molécules. 
Auteurs r ecommandés : J .D. ROBERTS et M . CASERIO, Chimie inorga
nique moderne (Édiscience). 

P rérequis : Chimie 101 et 201 du cégep, ou l 'équivalent . 

Professeur: Jean-Marie C L I C H E 

CHM 1451 Travaux pratiques de chimie organique 

Introduction aux techniques de la chimie organique: cristallisation, dis

tillation, sublimation. Expér iences illustrant certaines p ropr ié tés des 

principales fonctions organiques. 

Auteur r ecommandé : notes du professeur. 

P ré requ is : Chimie 101 et 201 du cégep, ou l 'équivalent . 

Professeur: Jean-Marie C L I C H E 

CHM 2223 Analyse instrumentale 

Instrumentation chimique en analyse quantitative. Méthodes spectro-
analytiques: absorption, émission, f luor imétr ie , dispersion. Rayons-X et 
radio-isotopes. Chromatographie. Méthodes é lect rochimiques: potentio-
métr ie , vo l tamétr ie et conductométr ie . 

Auteur r ecommandé : G.W. EWING, Instrumental Methods of Chemical 
Analysis (McGraw-Hill). 

P ré requis : C H M 1213 et C H M 1204. 
Co-requis: P H Y 1422. 

Professeur: Carmel JOLICOEUR 

CHM 2413 Chimie organique II 

Structure moléculaire (conformation, s téréochimie, r ésonance et aroma-
ticité) et réact ivi té chimique (réactions acide-base). Réact ions organi
ques: dé te rmina t ion du mécanisme; i n te rmédia i res principaux. Substitu
tion nucléophile . Réactions radicalaires. 

Auteur r ecommandé : H E N D R I C K S O N , C R A M et H A M M O N D (Me Graw-
Hi l l ) . 

P ré requis : C H M 1432 et C H M 1443. 

Professeur: Jean L E S S A R D 

CHM 2612 Travaux pratiques de biochimie et de chimie organique 

Isolement et analyse de l'acide déoxyribonucléique. Séparat ion et analy
se des constituants du lait. Activation d'un système enzymatique. Éner
gie d'activation d'une réact ion catalysée par une base et par une enzyme. 
Cinét ique enzymatique. Synthèse d'un aminoacide et résolut ion du mé
lange racémique. Cyclo-additions. Réduct ion avec les hydrures. Polymé
risation. 

Professeurs: Jean-Marie C L I C H E et Stanislas J E R U M A N I S 

CHM 2613 Biochimie 

Hydrates de carbone: mono — , di— et polycassharides, l ipides simples: 
graisses, huiles et cires. Lipides complexes: g lycérophospholipides, sphin-
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golipides et s térols. Aminoacides: synthèse, p ropr ié tés et l ien peptidique. 
P ro té ines : purification, dénatura t ion , séquence et act ivi té enzymatique. 
Acides nucléiques: bases puriques et pyrimidiques, A D N , A R N , biosyn
thèse des protéines . Métabolisme in te rmédia i re . Oxydoréduct ion et phos
phorylation oxydative. Hormones et vitamines. 
Auteur r ecommandé : notes du professeur. 
P ré requis : C H M 1432 et C H M 1443. 
Professeur: Jean-Marie C L I C H E 

CHM 2733 Chimie physique I 

Propr ié tés des gaz. Théor ie c inét ique des gaz. L a c inét ique chimique. 
P ropr ié tés des surfaces et des colloïdes. 

Auteur r ecommandé: BORROW, Physical Chemistry (McGraw-Hill). 

P ré requ i s : Chimie 101 et 201 du cégep, ou l 'équivalent . 

Professeur: Gérard E . P E L L E T I E R 

CHM 2743 Chimie physique II 

Thermodynamique chimique. Thermochimie. Équi l ibres chimiques. Pro
priétés des liquides et des solides. Équi l ibre entre phases. Les solutions. 
L 'é lectrochimie. 

Auteur r ecommandé : A N D R E W S , Introductory Physic Chemistry (Mc
Graw-Hill). 

P ré requ is : Chimie 101 et 201 du cégep, ou l 'équivalent . 

Professeur: Gérard E . P E L L E T I E R 

CHM 2812 Travaux pratiques de chimie physique I 

Expér iences illustrant les différents aspects fondamentaux des é t a t s 
de la ma t i è re et de l 'équi l ibre thermodynamique. Ces travaux pratiques 
comportent éga lement un choix d 'expér iences de physique, par t icul ière
ment en é lectronique. 

Auteur r ecommandé: S H O E M A K E R et G A R L A N D , Experiments i n Phy

sical Chemistry (McGraw-Hill). 

P ré requis : C H M 1204. 

Professeur: Paul-André L E D U C 

CHM 2822 Travaux pratiques de chimie physique et d'analyse instru
mentale 

Destiné aux é tudiants de la Formation des maî t res . Travaux pratiques 
en thermodynamique, c inét ique, structure moléculaire , é lectrochimie et 
chromatographie. ^ 
P ré requ is : C H M 2812. 
Professeur: Jacques D E S N O Y E R S 

CHM 2913 Chimie physique III 

Revue de la théor ie des corpuscules et ondes: historique de l 'équivalen
ce des deux phénomènes , modèle de Bohr, relation de Born-Heisenberg, 
équat ion de Schroedinger. Particule l ibre et dans un potentiel. Oscilla-
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teur hormonique. Structure de l'atome d 'hydrogène. Atomes à plusieurs 
é lectrons. Ion moléculai re H , . Molécule d 'hydrogène. Molécules diato-
miques, polyatomiques; systèmes conjugués. Introduction au champ cris
tal l in. 

Auteurs r ecommandés : C A S T E L L A N , Physical Chemistry (Addison-Wes
ley); H A N N A , Quantum Mechanics in Chemistry (Benjamin). 

P rérequis : M A T 1743, M A T 1763 et M A T 2743. 

Professeur: A .D . B A N D R A U K 

CHM 2922 Chimie physique IV 

Les fondements de la spectroscopie. Les forces in termolécula i res . L a 
structure des solides et des liquides. Structure et p ropr ié tés macrosco
piques. 

Auteur r ecommandé : C A S T E L L A N , Physical Chemistry (Addison-Wes
ley). 

P rérequis : C H M 2723. 

Professeur: Aidée C A B A N A 

CHM 3053 Didactique de la chimie I 

Ent ra înement progressif aux techniques propres à l'enseignement de 
la chimie au niveau secondaire par l a p résenta t ion de micro-leçons. Les / 
notions de l'enseignement expér imenta l vs traditionnel et magistral. Le 
rôle pédagogique des discussions avant et ap rès le laboratoire comme 
véhicule principal de notions, de concepts et de l ' é laborat ion de modè
les. L'enseignement de certaines notions ma thémat iques propres à l'en
seignement de la chimie. 

CHM 3063 Didactique de la chimie II 

Un approfondissement de la technique de l'enseignement par la micro
leçon et l'auto-critique. Une introduction à la pédagogie des principaux 
secteurs de la chimie, à savoir: l 'é tat gazeux, l'atome, le tableau pério
dique, l a liaison chimique, les réact ions chimiques et l 'équil ibre. L 'u
sage des films du C H E M Study pour mieux ini t ier l ' é tudiant à la péda
gogie de ces principaux secteurs. Théor ie et pratique de la rédact ion 
d'examens objectifs en Sciences. 

CHM 3112 Chimie industrielle 

Les synthèses industrielles des produits inorganiques: é ta t naturel, dif
férents procédés, appareillage, vue sur quelques exemples. Industrie de 
l'azote. Acide nitrique. Engrais azotés. Chimie du soufre. Phosphates. 
Minerais métal l iques. Les combustibles. Industrie pé t ro l ière . Industrie 
du sucre. Industrie du papier. Les synthèses organiques à l 'échelle in
dustrielle: principaux procédés. Les cours seront donnés par des ingé
nieurs venant de l 'industrie. 
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CHM 3122 Chimie inorganique II 

Chimie des é léments de transition, des lanthanides et des actinides. Les 
théories des complexes de métaux de transition. 

Auteurs r ecommandés : COTTON et WILKTNSON, Advanced Inorganic 
Chemistry (Interscience Pub.) 

P ré requ is : C H M 1124. 

CHM 3213 Travaux pratiques d'analyse instrumentale 

Méthodes d 'électroanalyse. Chromatographie en phase gazeuse. Spectro
mét r ie d 'émission et d'absorption. Diffraction des rayons-X. Spectromé
trie de masse. 

Auteur r ecommandé: G U I L B A U L T et HARGIS , Instrumental Analysis 
Manual (Dekker). 

Co-requis: C H M 2223. 

Professeur: Frank K I M M E R L E 

CHM 3712 Chimie physique V 

Éléments de thermodynamique statistique. Fonction de répar t i t ion . Cal
cul des constantes d 'équil ibre. P ropr ié tés de transport: conductivi té, vis
cosité, diffusion. Dé termina t ion des vitesses de réact ion. Théor ie des 
collisions. Théorie du complexe activé. Cinét ique des réact ions en solu
tion. É tude des réact ions rapides. Techniques de relaxation. 

Auteur r ecommandé: C A S T E L L A N , Physical Chemistry (Addison-Wes
ley). 

P ré requis : C H M 2733 et 2743. 

Professeur: Thomas S O M C Y N S K Y 

DIDACTIQUE 

DID 2683 Expression plastique 

Basé sur l ' expér imentat ion personnelle en atelier, didactique des arts 
plastiques (notions de langage plastique et notions de techniques), lec
tures, é tude de documents audio-visuels et autres sources d'information 
(expositions.. .), observation et expér imenta t ion en mil ieu scolaire. Le 
cours permet de développer ses propres possibilités de créat ion, de dé
couvrir l 'importance des activités d'arts plastiques en el les-mêmes et des 
possibilités d ' in tégrat ion aux autres mat ières . 

DID 2783 Expression musicale 

Théorie musicale. Éc r i tu re de la musique: signes de hauteur des sons, 
de durée des sons. L a mesure: mesures simples, composées. Gammes, 
intervalles et tonal i tés . 

Application de la théor ie musicale: solfège é lémenta i re , d ictées rythmi
ques, musicales, etc. 
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Initiation aux instruments par audition; aux formes de composition ins
trumentale: menuet, sonate, concerto, symphonie, etc.; aux compositions 
vocales: chants folkloriques, polyphoniques et canons. Histoire de la 
musique: notions de base des pér iodes classique, romantique, contem 
poraine. 

Professeur: Jacqueline B O U X 

DID 2883 Pédagogie artistique et musicale 

Pédagogie artistique. Par l'observation d'enfants pendant les activités 
d'arts plastiques, par l'observation de dessins d'enfants aux diverses 
é tapes de son développement , par des lectures et autres recherches, par 
l ' expér imentat ion en milieu scolaire, susciter chez le futur-maître une 
réflexion sur l 'évolution graphique de l'enfant (2 à 12 ans), sur l ' im
portance de respecter les é tapes de son évolution, sur les approches pé
dagogiques et les fins éducat ives des activités d'expression. 
P ré requis : DID 2683. 
Professeur: Claire P E L L E R I N 

Pédagogie musicale. Initiation aux différentes méthodes d'enseignement: 
Cari Orff, Dalcroze, Martenot, etc. Diques Martenot. Ce cours vise à ren
dre les futurs enseignants aptes à développer les facultés musicales de 
l'enfant par les chants, la danse et à éveil ler son imagination c réat r ice . 
P ré requis : DID 2783. 
Professeur: Jacqueline B O U X 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

EPH 3013 Introduction à l'éducation physique à l'élémentaire 

L'étude des principes fondamentaux de l 'éducation physique. Sa place 
dans le système scolaire québécois. Le rôle et la raison d 'ê t re ainsi que 
les buts et objectifs de l 'éducation physique seront approfondis. Intro
duction à la théorie du mouvement humain. Cours théor iques et pra
tiques sur un programme de l 'éducation par le mouvement. 
Professeur: Br ian P A G E 

EPH 3023 L'apprentissage du mouvement chez l'enfant (1er cycle) 

Les é tapes du développement physique et moteur de l'enfant entre 2 et 
10 ans. L 'é tude de ses aptitudes psychomotrices et de la perception de 
son corps dans l'espace: notions d 'équi l ibre, de locomotion, d 'agil i té 
etc . . . Introduction à "L'éducation par le mouvement" du Dr Le Boulch. 
L ' intégrat ion de l 'éducation physique aux autres disciplines et é tude des 
liens é t roi ts entre l 'éducation physique et d'autres mat ières . 
Cours p réa lable : E P H 3013. 
Professeur: Br ian P A G E 

EPH 3033 Situations d'apprentissage en éducation physique (ler cycle) 

L'étude des é léments du programme-cadre du Ministère. L a réalisation 
d'un programme d 'éducat ion par le mouvement. L 'é tudiant a la possi-
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bilité de se familiariser avec les différentes activités suggérées par le 
programme-cadre. L'examen des modes d 'évaluat ion en éducat ion physi
que. L a revue des buts et objectifs de l 'éducation physique. 
Cours p réalable : E P H 3013. 
Professeur: Br ian P A G E 

EPH 3043 Éléments de programmation en éducation physique (2e cycle) 

Les é tapes du développement physique et moteur de l'enfant entre 6 et 
12 ans. L 'élaborat ion d'un programme d 'activités selon les d i f férentes 
phases de développement . L 'é tude des aptitudes psychomotrices de l'en
fant et de la perception qu'i l a de son corps dans l'espace: notions d 'équi
libre, de locomotion, d 'agili té etc. Les théor ies du D r Le Boulch con
cernant le 2e cycle à l ' é lémentai re et leurs implications sur l'appren
tissage des autres mat ières . Les é léments du programme-cadre du M i 
nis tère et leurs modes de réalisation. L'organisation des 3 phases du pro
gramme: phase d 'activités obligatoires, activités intra-murales et inter
écoles, activités de plein air. 
Cours p réa lable : E P H 3013. 
Professeur: Brian P A G E 

EPH 3053 Situations d'apprentissage en éducation physique (2e cycle) 

La didactique des activités physiques. Les différents modes d 'évaluation. 
L'enseignement individuel. L a notion de jeu est é tudiée sous ses aspects 
suivants: la p résenta t ion du jeu, son dé rou lement et sa valeur éducat ive. 
L 'é tudiant a la possibili té de se familiariser avec les différentes acti
vités suggérées par le programme-cadre. L a revue des buts et objectifs 
de l 'éducation physique. 
Cours p réalable : E P H 3013. 
Professeur: Br ian P A G E 

FRANÇAIS 

FRA 1003 Phonétique 

Description du système phonét ique du français standard comme des 
variétés régionales et individuelles. É tude de la transcription phonéti
que. Applications au langage des enfants. Travai l en atelier et au labo
ratoire. 

Professeur: Louis P A I N C H A U D 

FRA 1103 Littérature 

Étude de grandes oeuvres des l i t t é ra tu re canadienne-française ou fran
çaise. Recherche des techniques pédagogiques les plus efficaces pour 
faire découvrir les significations et la por tée d'une oeuvre l i t t é ra i re . 
Professeur: And r é M A R E U I L 
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FRA 1323 Méthodes critiques I 

Initiation à quelques méthodes critiques en l i t t é ra tu re avec exercices 
pratiques. 

Professeurs: Léo-A. BRODEUR, Jean FOREST, Louis F R A N C O E U R , 
Jean-Marcel LÉARD 

FRA 1413 Analyse stylistique 

A partir de textes dest inés aux adultes (extraits de grandes oeuvres, de 
préférence québécoises, articles de presse ayant une réel le valeur, etc.) 
ou de T E X T E S DESTINÉS À L ' E N F A N C E (surtout des "classiques de 
l'enfance") les é tudiants effectueront des analyses stylistiques aussi r i 
goureuses que possible, de maniè re à leur faire découvrir les valeurs de 
la langue et ses moyens d'expression. 
Professeurs: Ernest R ICHER et Nicole L A F R A N C E 

FRA 1423 Méthodes critiques II 

Initiation à quelques méthodes critiques en l i t t é ra tu re avec exercices 
pratiques. 

Professeurs: Léo-A. BRODEUR, Jean FOREST, Louis F R A N C O E U R , 
Jean-Marcel LÉARD 

FRA 1513 Compréhension et expression 

À partir de sources diverses, notamment de documents écri ts (articles 
de revues, édi toriaux, reportages, etc.) ou de textes é laborés par eux, 
les é tudiants seront invités à p rocéder à des analyses de contenu, à ex
primer des jugements critiques, à mettre leurs idées en ordre. Finale
ment, ces travaux devront aboutir à des COMPTES R E N D U S ÉCRITS 
qui feront l'objet, avec le concours du professeur, de MISES A U POINT 
SOIGNÉES. 

Professeurs: And ré M A R E U I L et And ré J . L E T E N D R E 

FRA 1703 Programme-cadre du français au secondaire 

Programme-cadre: terminologie, objectifs, principes directeurs, plan d'é
tudes, cadre pédagogique. É laborat ion d'un t hème et application d'une 
situation d'apprentissage. Certains procédés méthodologiques. 
Professeur: Marie-Paule DION 

FRA 1713 Introduction à la linguistique I 

Signification et communication; la langue: nature et fonctions; la l in
guistique comme science; les notions fondamentales en linguistique; di
visions de la linguistique; principaux courants actuels. 
Professeur: Jean-Marie D O U T R E L O U X 

FRA 1803 Didactique du français I: niveau secondaire 

Vue globale des situations d'apprentissage et leurs applications dans le 
mil ieu scolaire. Utilisation de la documentation ( imprimée, sonore, v i 
suelle) à la disposition des écoles secondaires dans les t hèmes développés 
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par les é tudiants . Enseignement de la l i t t é ra ture , de l a grammaire à 
travers les t hèmes (être concret). Évaluat ion (tests, contrôle , examens). 
Travail de créat ion et d'animation. 
Professeur: Marie-Paule DION 

FRA 1813 Introduction à la linguistique II 

Signification et communication; l a langue: nature et fonctions; la l in
guistique comme science; les notions fondamentales en l inguistique; 
divisions de la linguistique; principaux courants actuels. 
Professeur: Jean-Marie D O U T R E L O U X 

FRA 1823 Activités d'expression et de communication 

Partie réflexive: suite de recherches sur les difficultés éprouvées par 
les adolescents inadaptés dans l a récept ion et l 'utilisation personnelle 
des divers types de communication que requiert le monde moderne. 
Travaux pratiques: suite de travaux au cours desquels des adolescents 
inadaptés seront en t ra înés à l 'utilisation des moyens de communication 
aussi variés que possible et puisés dans la vie courante. 

FRA 2313 Lecture et recherche à l'élémentaire 

Pré-apprent issage et apprentissage de la lecture sous tous ses aspects 
en vue de favoriser les travaux permanents et de p r épa r e r les écoliers 
de l ' é lémentai re à la recherche. Initiation méthodique et expér imenta
tion auprès des écoliers du l e r cycle et du 2e cycle de l ' é lémenta i re . 
Professeur: Luci l le DENIS 

FRA 2413 Expression créatrice 

Importance de la créat ivi té dans l 'éducation d'aujourd'hui. Expér iences 
D ' A T E L I E R S D E CRÉATION: expression orale, art de l i re , é laborat ion 
de jeux scéniques, de poèmes et essais l i t téra i res , etc. Applications pra
tiques auprès des écoliers de l ' é lémenta i re . 
Professeur: And ré M A R E U T L 

FRA 3703 Littérature pour enfants 

La l i t t é ra tu re enfantine. Son importance dans l 'éducation d'aujourd'hui. 
Principaux genres. Situation de la l i t t é ra tu re pour l a jeunesse au Qué
bec. 

Documentation, recherche, bibliographie, discographie, filmographie. 
Travaux pratiques concernant le l e r cycle et le 2e cycle de l ' é lémentai
re. 

Professeurs: Luc i l le DENIS et And r é M A R E U T L 

FRA 3803 Objectifs et didactique de l'enseignement du français 

Étude et exploitation du programme-cadre de français. É t ude des docu
ments d'accompagnement et des documents sonores. Maîtr ise des moyens 
et des p rocédés didactiques appl iqués à l 'enseignement du f rançais à 
l ' é lémenta i re . 

Professeurs: Centre de pédagogie dynamique 
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FRA 3903 Formation méthodologique (ler cycle) 

Étude plus approfondie d'une méthode de lecture et d 'écr i ture : démar
che psychopédagogique, observation, application, analyse des résul ta ts , 
etc. 

Professeurs: Centre de pédagogie dynamique 

FRA 3913 Méthodes d'analyse structurale (2e cycle) 

Étude comparative de différentes méthodes d'analyse: théor ie , applica
tion, analyse des résul tats . Travaux personnels de composition, d'ana
lyse, etc. 

Professeur: Ernest R ICHER 

FRA 4003 Programme de lecture I 

Programme de lecture qui variera selon les options. Dans les options 
l i t téraires , i l y aura panorama. Dans l 'option linguistique, i l y aura des 
oeuvres variées. On tiendra compte de la l i t t é ra tu re susceptible d ' inté
resser les élèves du secondaire, en ce qui concerne les candidats à l'en
seignement. 

Professeurs: Jean-Pierre BOUCHER, Gérard F A R C Y et Pierre M A R T E L 

FRA 4113 Programme de lecture II 

Programme de lecture qui variera selon les options. Dans les options 
l i t téraires , i l y aura panorama. Dans l 'option linguistique, i l y aura des 
oeuvres variées. On tiendra compte de la l i t t é ra tu re susceptible d ' inté
resser les élèves du secondaire, en ce qui concerne les candidats à l'en
seignement. 
Professeurs: Jean-Pierre BOUCHER, Gérard F A R C Y et Pierre M A R T E L 

FRA 6103 Description de la langue des enfants. Moyens d'action 
pédagogique 

Séminaire sur la langue orale que les enfants utilisent dans le mil ieu. 
Enquê tes pour découvr i r les caractér is t iques linguistiques aux niveaux 
de la phonét ique, de la morphologie et de la syntaxe. À partir des faits, 
é laborat ion de moyens d'action pédagogique pour déve lopper l'expres
sion verbale. 

FRA 6203 Séminaire sur les expérimentations en cours 

Compte rendu pér iodique des travaux (projets, expér iences , etc.) du 
candidat à la maî t r ise où sont envisagés les divers aspects linguistiques, 
l i t té ra i res et pédagogiques de ces mêmes travaux. 

FRA 6513 Linguistique et lexicologie appliquées 

Place et rôle de la linguistique. É tude des notions de base de la l in
guistique et de leurs applications pédagogiques. É tude de la structure 
du lexique et du mot. Recherches sur l 'utilisation des différents types 
de dictionnaires. 
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FRA 6613 Grammaire du français contemporain 

Analyse du fonctionnement de la langue orale et écri te au niveau de 
la morphologie et de la syntaxe. Positions normatives, sémant iques , 
structurales. Recherches dans les principales é tudes grammaticales con
temporaines. 

FRA 6723 Lecture, information, civilisation 

Recherches sur la lecture en tant qu 'act ivi té de l'esprit. Moyens propres 
à accroître l 'efficacité du recours à l ' imprimé. Sociologie de la lecture 
chez les jeunes d'aujourd'hui. Aspects prospectifs. Conséquences péda
gogiques. La b ibl iothèque, le lecteur et le travail de recherche. 

GÉOGRAPHIE 

GEO 1010 Camp de travail (sans crédit) 

Ce camp de travail pourra avoir une implication pédagogique. 

GEO 1013 Éléments de géomorphologie 

Forces internes et matériaux: notions de géologie générale , stratigra
phie, lithologie, tectonique vues comme facteurs de structure. 
Forces externes: 1) les agents d 'érosion agissant sur les interfluves; 
conséquences sur la s tabil i té des versants naturels; 2) les agents d 'éro
sion agissant sur les talwegs; évolution des lits fluviaux. 
Forces résultantes: morphomét r ie des bassins-versants; variations du 
modelé en fonction de la structure; variations du modelé en fonction 
du système morphogénique: biostasie, rhexistasie, mécanismes de causa
lité, notion d 'échelles spatio-temporelles. 

L a lecture préalable d'un ouvrage de géologie généra le est recomman
dée. Des travaux de terrain sont inclus dans ce cours. 

Professeur: Ferdinand B O N N 

GEO 1113 Éléments de biogéographie et de géopédologie 

Adaptations des végétaux à l 'environnement et r épar t i t ions spatiales; 
é tude qualitative des facteurs énergét iques , thermiques et hydriques. 
Notions d'associations et de formations végétales. Modifications anthro-
piques du milieu végétal et leurs conséquences. Pédogénèse et p ropr ié
tés du sol: interactions ma t i è re minérale-mat ière organique; notions 
d 'évolution pédologique et de profil , grands types de sols. P rob lèmes 
de conservation. 

Professeurs: Ferdinand B O N N et Pierre CLÉMENT 

GEO 1133 Lecture et commentaires de cartes I 

Identification et description des phénomènes physiques (relief, drainage, 
pentes) et de l 'utilisation du sol (rural, urbain ou pér iurbain) sur les 
cartes topographiques. Lecture et analyse des données lithologiques et 
structurales sur les cartes géologiques. Coupes géologiques et croquis 
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géomorphologiques et d'utilisation du sol. Analyse et commentaire des 
interrelations entre les données physiques et les données (humaines et 
économiques) de l 'utilisation du sol afin de carac tér i ser la région à 
l ' é tude et afin d'en extraire les secteurs homogènes . 
Professeur: Jean-Marie DUBOIS 

GEO 1153 Géographie économique I 

Définitions. Divisions politiques du monde. Principaux secteurs et systè
mes socio-économiques. P rob lèmes majeurs des régions à forte popula
tion et à faible ressource. Transformations spatiales dues au machinis
me. Caractér is t iques de la production industrielle. Les espaces indus
trialisés. Analyse de la r épar t i t ion des emblavures, des r ixières , des co-
tonneries et des plantations de caoutchouc naturel en relation avec les 
principales conditions naturelles et économiques de production. Analyse 
de la r épar t i t ion de la production de la houille, du pétrole , du fer et de 
l 'acier en relation avec les principales conditions naturelles et écono
miques des régions exploitées. Synthèse: conditions de déve loppement 
économique des pays. 
Professeur: Robert G A G N O N 

GEO 1223 Éléments de climatologie 

Objet et méthodes de la climatologie; les lois de la climatologie dyna
mique; la circulation a tmosphér ique générale . L a t empéra tu re , les pré
cipitations; les relations entre l ' a tmosphère et les océans; les courants 
marins; les bases W. Koppen et Ch. W. Thornthwaite. Les changements 
climatiques dans le temps et dans l'espace. 
Professeur: Jean-Jacques BOISVERT 

GEO 1233 Principes de cartographie 

L'histoire de la cartographie. Les bases techniques de la cartographie: 
les échelles; les systèmes de coordonnées; les projections; les levées 
topographiques et pho togrammétr iques . La rédact ion cartographique et 
les modes d'expressions: la général isat ion; la couleur; le relief; la sé
miologie graphique. L a cartographie pratique; la recherche et l'expres
sion graphique en géographie ; la rédact ion et l 'exécution cartographi
ques. 

Professeur: Richard L A P I E R R E 

GEO 1343 Population et milieux géographiques 

Caractér is t iques de la population mondiale; examen des traits domi
nants. Essai de classification des milieux géographiques . Relations hom
me-milieu; espaces vides et espaces humanisés . Influence de l 'homme 
sur les paysages. 
Professeur: Marcel-G. POULIOT 

GEO 1803 Didactique de la géographie I 

L' in te rdépendance des é léments du mil ieu et l'enseignement de la géo
graphie. Mettre en évidence la conception moderne de la géographie 
face à une pédagogie renouvelée . Historique. L ' in te rdépendance des élé-
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ments du milieu géographique. Le concept de système et la compréhen
sion de l 'interaction des é léments du mil ieu physique. Les é léments ca
talyseurs dans la formation du milieu humain actuel. L a . région géo
graphique: synthèse du milieu physique et humain. Les possibili tés pé
dagogiques devant une géographie explicative. 
Professeur: Roch C H O Q U E T T E 

GEO 1903 Didactique de la géographie II 

Perception du milieu et approches pédagogiques. Inventaire des possi
bili tés pédagogiques pour faire le pont entre l a ma t iè re et l ' é tudiant . 
Comportement psychique et la perception du milieu. Les programmes 
scolaires en géographie: é tude comparative. L'enseignement program
mé: méthodes l inéaire et ramifiée. Les cours types. Principes de doci
mologie. L'enseignement: un art et une science. Les recherches récen
tes et la pédagogie de demain. Comment les méthodes et les outils pé
dagogiques modernes nous permettent de r épondre aux exigences de 
la ma t iè re (géographie) et du mil ieu scolaire ( l 'é tudiant) . 
Professeur: Roch C H O Q U E T T E 

GEO 2173 Québec (cours cyclique) 

L'originali té et l 'unicité du fait québécois en Amér ique du Nord. Une 
nature difficile à maî t r iser , mais généreuse en ressources. Les principa
les é tapes de la mobilisation des ressources et de l'organisation de l'es
pace québécois. L'organisation actuelle de l'espace: l'agent: la collecti
vité québécoise; la mobilisation des ressources agricoles; la mobilisa
tion des ressources industrielles; les activités du secteur tertiaire. L a 
vie de relations: transports et voies de communications. Les foyers de 
la vie de relations: les villes - P rob lèmes sectoriels et r ég ionaux de 
l'organisation de l'espace québécois. Les diversi tés régionales - Le Qué
bec dans le grand tout canadien. 
Professeur: Jean-Marie R O Y 

GEO 2233 Télédétection I (analyse de photographies aériennes) 

Notions de photogrammétr ie . Photographies panchromatiques (et cou
leur éventuel lement) verticales et obliques. Notions de s téréoscopie. 
Identification de caractér is t iques physiques é lémenta i res spécia lement 
dans l'est du Canada: quelques types de glaciers de montagnes; grands 
types de dépôts et de formes glaciaires, pér iglaciaires , marines, lacus
tres, fluviales, éol iennes et biologiques; principaux phénomènes d 'éro
sion des versants; exemple de dynamique actuelle: évolution littorale. 
Identification des principales structures et composantes de l 'utilisation 
du sol rural : grands types d'exploitations agricoles, grands types de 
cultures, principales formations arborescentes, végétat ion en relation 
avec humidi té du sol, contraintes physiques à l 'extension des terres 
agricoles. Identification des principales structures et composantes de 
l 'utilisation du sol urbain et pé r iurba in : site et fonction des petites ag
glomérat ions, principaux réseaux des grandes agglomérat ions, distinc
tion entre les zones rés ident iel les , commerciales, industrielles; identifi
cation des principaux types de bâ t iments et leur fonction, identification 
des sys tèmes de transport. 
Professeur: Jean-Marie DUBOIS 
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GEO 2533 Commentaires de cartes II: exemples de géomorphologie 
structurale 

Méthodes de reconnaissance et d'analyse des principaux reliefs structu

raux sur cartes à grandes échelles. Synthèses évolutives. 

Professeurs: Pierre CLÉMENT et Ferdinand B O N N 

GEO 2563 Sous-développement et pays sous-développés 

Délimitat ion des pays en voie de développement . Carac tères distinctifs 
de ces pays par rapport aux pays où le niveau de vie est plus élevé. 
Styles de vie et structures sociales; culture locale et culture é t rangère . 
P rob lèmes d'urbanisation: sur-urbanisation ou sous-urbanisation. Agr i 
culture traditionnelle. Agriculture de plantations, r é formes agraires. 
Production industrielle et exportation vers les pays développés. A ide 
internationale accordée aux pays sous-développés. 

Professeur: Romain P A Q U E T T E 

GEO 2643 Géographie rurale I 

Définitions. Observation et identification sur place des uni tés rurales et 
des documents susceptibles d'appuyer une recherche dans ce domaine. 
Mise en place de l 'agriculture québécoise. Principaux types de structu
res agraires québécoises. Comparaison entre les structures agraires qué
bécoises et les structures agraires r encon t rées dans les différentes ré
gions agricoles du monde. Principaux types de fermes. P rob lèmes agri
coles. Techniques de recherches en mil ieu rural . Synthèse: les rég ions 
agricoles du Québec. 
Professeur: Robert G A G N O N 

GEO 2673 Canada (cours cyclique) 

Les contraintes par t icul ières du mil ieu naturel canadien — Une huma
nisation tardive et t rès partielle de ce mil ieu — L a population — L'or
ganisation de l'espace canadien: la mobilisation des ressources — L'inté
gration de l'espace: transports et voies de communications; les points 
d'appui: les villes. — É tude régionale : les facteurs de régional isat ion — 
Les sous-espaces fondamentaux du territoire canadien — Les régions: 
la région Atlantique; Québec et Ontario, les Prairies, la Colombie bri
tannique, le Nord Canadien. 
Professeur: Jean-Marie R O Y 

GEO 2773 Les Cantons de l'Est 

Les divisions administratives et le mil ieu physique de l 'Estrie. Aperçu 
historique: les "Townships", implantation de l a population et mutations. 
Économie des Cantons de l 'Est: agriculture, pâtes et papiers, textiles, 
motoneige, mines, transformation: visites industrielles. Impact de Sher
brooke: sa zone d'influence. 
Professeur: Roger N A D E A U 
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GEO 3013 Hydrologie (cours cyclique) 

Le bassin hydrographique et ses caractér is t iques (morphométr ie , échel les 
dimensionnelles, rapports avec les conditions physiques) — Caractéris t i 
ques des précipi ta t ions (extrapolation des données climatologiques; ré
currences) — Caractér is t iques des écoulements — Bi lan hydrologique. 
Professeur invité 

GEO 3133 Cartographie expérimentale et thématique 

Problèmes de compilation. Application et expér imenta t ion des techni
ques cartographiques, du matér ie l et des procédés de reproduction. L a 
cartographie des données quantitatives et thémat iques . Les p rob lèmes 
d 'es thé t ique cartographique. Travaux pratiques. 

Professeur: Richard L A P I E R R E 

GEO 3143 Géographie urbaine 

La vi l le dans la discipline géographique. Signification historique de l a 
croissance géographique des villes. Les théor ies de la croissance urbai
ne. Les systèmes urbains fondés sur l'analyse démographique et fonc
tionnelle des villes. Les structures urbaines. Les villes nouvelles et l 'a
ménagemen t urbain. 
Professeur: Jean-Pierre T H O U E Z 

GEO 3553 Géographie du tourisme et des-loisirs 

Le fait touristique: définition et p roblème de vocabulaire. Les condi
tions généra les du mouvement touristique: les grands t h èmes régionaux, 
nationaux et internationaux. Les conséquences géographiques du déve
loppement touristique sur la vie régionale. Certains aspects de la fonc
tion touristique au Québec. Méthodes d 'é laborat ion des sources, mesu
res statistiques et évaluation du phénomène touristique, r ep résen ta t ion 
cartographique. Travaux pratiques. 
Professeur: Roger N A D E A U 

GEO 3623 Climatologie II: problèmes spécialisés 

Méthodes de construction et d ' in te rpré ta t ion de graphiques, cartes, etc... 
se rapportant aux divers é léments climatiques: t empé ra tu re , précipi ta
tions, pression a tmosphér ique , vent, humid i t é relative, e tc . . . Notions 
é lémenta i res d ' in te rpré ta t ion des cartes quotidiennes du temps en vue 
d'une meilleure compréhension du temps et des types de temps avec 
application au Québec. 
Professeur: Jean-Jacques BOISVERT 

GEO 3663 Géographie économique II 

Géographie économique comparée . Espaces géographiques et espaces 

économiques. Techniques d'analyse et i n te rpré ta t ion des modèles éco

nomiques. Travaux pratiques. 

Professeur: Jean-Pierre T H O U E Z 
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GEO 3673 États-Unis (cours cyclique) 

Grands traits physiques et humains. Régional isme et régionalisat ion. 
Les grands ensembles — le Nord-Est et la façade Atlantique, le Mid-
west, le Sud, l'Ouest et la Californie. Caractères et vie régionale de ces 
ensembles. 

Professeur: Marcel G. POULIOT 

GEO 3873 U.R.S.S. (cours cyclique) 

Mil ieu physique. Expansion historique. Caractér is t iques géographiques , 
économiques et administratives. Les régions. Impact de la planification 
économique et du système social. Morphologie des villes soviétiques. 
Professeur: Oleg S T A N E K 

GEO 4503 Chine (cours cyclique) 

La Chine dans le monde. Le milieu physique et l 'expansion historique. 
L a population, l 'évolution démographique et les différences ethniques et 
linguistiques. Les ressources naturelles, les transports, l 'agriculture, 
l 'élevage, la forêt et la pêche. Déve loppement de l 'industrie. Les régions. 
Les relations internationales. 
Professeur: Oleg S T A N E K 

GEO 4603 Antilles (cours cyclique) 

Malgré de nombreuses s imilar i tés d'environnement naturel et ma lgré 
l 'empreinte commune laissée par le sys tème de plantations, ces pays 
constituent un carrefour où des descendants de races et d'ethnies di
verses, en partie amenées par la force, apprennent à vivre ensemble. Les 
expér iences de déve loppement qui sont en cours p résen ten t un éventai l 
unique au monde: l ' indépendance mystique d 'Haïti , l ' indépendance ré
cemment acquise ( Jamaïque, Barbade, Trinidad), le rattachement éco
nomique aux grandes puissances mondiales (Puerto Rico et Cuba), l ' in 
tégrat ion politique à la mét ropole (Martinique et Guadeloupe) ou sim
plement l'association avec cette métropole (Petites Anti l les Anglaises). 
Divisées entre eux parce que trop longtemps axées vers l ' ex tér ieur , les 
Anti l les se cherchent une un i t é vér i table dont C A R I E T A est p résente
ment la plus sûre promesse. 
Professeur: Romain P A Q U E T T E 

HISTOIRE 

HIS 1103 Histoire de l'Europe moderne (1500-1815) 

Étude de thèmes : Les sources de l 'histoire moderne; leur utilisation. L a 
crise de l 'Europe dans la "2e moit ié du XVIe s iècle". Transformation 
des cadres économiques et sociaux. Mental i té nouvelle. 
La difficile naissance de l 'Europe classique au XVne s iècle. P rogrès des 
théories absolutistes et mouvements contestataires. A r t baroque et clas
sicisme. 
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Les mouvements de fond au XVHIe siècle. "Les lumières" . Les p rogrès 
scientifiques. Le despotisme éclairé. Une Europe en révolut ion. 
Le titre de l'ouvrage de base et la bibliographie seront communiqués 
en octobre. 

Professeur: Lucienne C N O C K A E R T 

HIS 1113 Histoire générale du Moyen-Âge 

L'Empire de Byzance. Naissance et essor de la civilisation musulmane. 
L 'Empire carolingien. L a société féodale. Les croisades. V ie intellectuel
le et naissance des univers i tés . 
Professeur: Bernard C H A P U T 

HIS 1123 Histoire générale de l'Antiquité 

Problèmes de protohistoire et d'histoire a rcha ïque: civilisation égéen-
ne; la Grèce a rchaïque, évolution politique et sociale, l 'Italie primitive. 
Héros et collectivité: Pér ic lès et le monde grec au mil ieu du Ve s iècle; 
Alexandre et les débuts de l 'hel lénisme; les empereurs d'Auguste à Né
ron et le monde romain au début du l e r siècle. P rob lèmes d'histoire 
économique et sociale de l 'Antiqui té: les crises agraires, les interven
tions de l 'État, l'esclavage. 
Professeur: Jean-Pierre K E S T E M A N 

HIS 1133 Initiation à la méthode historique 

Principes et définit ions de la méthodologie heuristique en histoire. Tech
niques de la recherche historique et organisation des données . Vérifica
tion des t émoignages et initiation à l 'explication des textes: collation, 
comparaison, analyse critique des sources. Bibl iothèques et bibliogra
phies historiques. É tabl issement des fiches et anatomie de la disserta
tion historique. Normes et pratiques de la citation et de la r é férence . 
Professeur: Basile SPIRIDONAKIS 

HIS 1153 Problèmes d'histoire générale du Canada 

Étude t hémat ique de l 'histoire du Canada depuis le r ég ime f rançais 
jusqu 'à nos jours à partir des i n te rpré ta t ions f rançaise et anglaise. 
Ouvrage r ecommandé : Beaulieu, Hamelin, Bernier, Guide d'histoire du 
Canada, Québec, P .U.L . , 1969. 

Professeurs: Andrée DÉSILETS, André L A C H A N C E , Jean-Guy L A V A L 
LÉE 

HIS 1183 Histoire générale de l'Europe contemporaine 

L'Europe et la réaction conservatrice en 1815. L a révolut ion industrielle 
et ses implications économiques, soc ia les . . . Les idéologies sociales en 
Europe et la mise en place d'une nouvelle forme d 'état . L a poussée du 
nationalisme. L ' impér ia l i sme eu ropéen et la guerre de 1914/18. L 'Euro
pe depuis la p r emiè re guerre mondiale. 
Professeur: Jean-René C H O T A R D 

HIS 1233 Histoire générale des États-Unis 

Professeur: Jacques G O U G E O N 
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HIS 1243 Histoire générale de l'Europe de la Renaissance 

Différentes in te rpré ta t ions de la Renaissance, de l 'Humanisme, de la 
Réforme et de la Contre-Réforme. Les transformations politiques, dé
mographiques, sociales, économiques, religieuses, culturelles et artisti
ques des X l V e et X V e siècles. L ' imprimerie au service d'une nouvelle 
culture. Expansion turque dans la Médi te r ranée . Découver te du Nou
veau Monde. L 'Europe de Charles V et F rançois I. Les Réformes protes
tantes. Contre-Réforme catholique. Panorama mondial à l a f in du r ègne 
de Charles Quint. 

Professeur: J . Martinez de B U J A N D A 

HIS 1373 Travaux pratiques en histoire de l'Antiquité et du 
Moyen-Age 

Ce cours a pour objet d'appliquer la mé thode historique dans ses é tapes 
successives et de faire découvr i r les par t icu lar i tés méthodologiques de 
ces deux pér iodes de l 'histoire. 
Professeurs: Bernard C H A P U T et Jean-Pierre K E S T E M A N 

HIS 1383 Travaux pratiques en histoire moderne et contemporaine 

Ce cours a pour objet d'appliquer la mé thode historique dans ses éta
pes successives et de faire découvr i r les par t icu lar i tés méthodologiques 
de ces deux périodes. 

Professeurs: Lucienne C N O C K A E R T et Jean-René C H O T A R D 

HIS 1803 Didactique de l'histoire au secondaire II: les données théo
riques 

Importance de l 'histoire dans la culture occidentale contemporaine. Rap
pel sur les notions fondamentales de la science historique. L a mé thode 
historique appl iquée à l'enseignement. Réflexions critiques sur les ob
jectifs de l'enseignement de l 'histoire et les programmes officiels du 
min is tè re de l 'éducation. 
Professeur: Micheline DUMONT-JOHNSON 

HIS 1903 Didactique de l'histoire au secondaire II: les conditions pra
tiques 

Aspects pédagogiques de l'enseignement de l 'histoire: i n té rê t s des ado
lescents, processus mentaux, notions de base. Les d i f férentes mé thodes : 
histoire concentrique, histoire t hémat ique , histoire régionale , histoire 
par tranche, histoire à partir de l 'actuali té . Techniques liées à l'ensei
gnement de l 'histoire: diagnostic pédagogique, enseignement correctif, 
mesure du rendement; matér ie l audio-visuel. P répa ra t ion des travaux 
pratiques. 

P ré requ i s : HIS 1803. 

Professeur: Micheline DUMONT-JOHNSON 

N .B . Normalement pour s'inscrire à un cours de la sér ie 2000, l ' é tudiant 
doit avoir suivi au p réa lab le le cours correspondant de la sé r ie 1000. 
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MATHÉMATIQUES 

MAT 1083 Informatique 

Général i tés sur les ordinateurs et les langages utilisés. Organigrammes 
et programmation. É tude de Fortran IV. Nombreux exercices d'applica
tion, pa r t icu l iè rement aux sciences humaines. 
P ré requ is : aucun. 

(Ce cours est offert aux é tudiants inscrits à la Facul té des arts et aux 
é tudiants de biologie.) 

MAT 1093 Statistique descriptive 

Général i tés : schéma d'une é tude statistique. É tude d'une sér ie à une 
dimension: r eprésenta t ion graphique et p a r amè t r e s de la série. É tude 
d'une série à deux dimensions. Coefficient de corrélat ion. Ajustement. 
Cas particulier d'une sér ie chronologique. Notions de probabil i tés . Ana
lyse combinatoire. Axiomes. Lois é lémenta i res . Estimation et échantil
lonnage. Tests. Décision statistique. 

Ouvrage de ré férence: Monjallon, Statistique descriptive, (Vuibert). 

(Ce cours est offert aux é tudiants inscrits à la Facul té des arts). 

Professeur: Jean-Marie GROSBRAS 

MAT 1193 Méthodes de raisonnement en statistique 

Initiation au langage des probabi l i tés : probabil i té , définit ion et r èg les 
de calcul; variable a léatoire , définition et p a r amè t r e ; variable a léatoire 
normale. Méthodes de raisonnement à l 'aide des moyennes. Méthodes de 
raisonnement concernant les pourcentages: intervalle de confiance d'un 
pourcentage: comparaison de pourcentages; méthodes du Khi-Carré. 
Méthodes de raisonnement sur les corré la t ions; comparaison des corré
lations. 

MAT 1224 Algèbre I 

Principe d'induction. Ensembles, relations, fonctions, opérat ions, famil
les, injections, surjections. Ar i thmét ique de f(E) et de f-KE). Relations 
d 'équivalence, partitions, ensemble-quotient, compatibi l i té , entiers mo-
dulo m. Monoïdes, homomorphismes, parties stables, groupes, sous-grou
pes, t héorème de Lagrange, ordre d'un é lément , classification des grou
pes cycliques. Permutations, décomposit ion en cycles disjoints, par i té , 
An . Divisibilité dans Z, pgcd, t héorème de Bezout, petit t h éo rème de 
Fe rmâ t , t héorème fondamental de l ' a r i thmét ique . Anneaux, p ropr ié tés 
é lémenta i res . Rudiments de la théor ie des anneaux de polynômes à coef
ficients dans un corps. 
Professeur: Loïc THÉRIEN 

MAT 1244 Analyse I 

Les rée ls : inégali tés , valeur absolue, borne supér ieure . Les suites rée l les : 
suites bornées , convergentes, monotones. Calcul des limites. Le nom
bre e. Théorème de Bolzano-Weierstrass. Les fonctions rée l les : point 
d'accumulation, l imite d'une fonction, l i en avec les suites. Cont inui té , 
principaux t héorèmes concernant les fonctions continues sur un seg-
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ment. Dérivées, règle d 'enchaînement , extra locaux. Théo rème de la 
moyenne, approximations, formes indé te rminées . Fonctions inverses. 
Exercices sur les fonctions classiques. 
Professeur: Jul ien C O N S T A N T I N 

MAT 1283 Programmation i 

Description d'un ordinateur à mémoi re interne. É tude de F O R T R A N IV 
par des exemples expl iqués: p résen ta t ion de p rob lèmes simples. Revue 
rapide des instructions essentielles: a r i thmét iques , déclarat ions, IF, GO 
TO, l e c tu re / éc r i tu re simple. É tude des règles a r i thmét iques , variables 
indicées, dimensions. Instructions de contrôle (sauf DO). Instruction DO, 
R E A D , WRITE, F O R M A T . Sous-programmes, fonctions, utilisation de bi
bl iothèques. Description d'un système de programmation. Langage ma
chine, langage d'assemblage, langage algorithmique. Assembleurs, com
pilateurs, i n t e rp ré ta teurs , chargeurs. 

MAT 1323 Mathématiques discrètes 

Calcul propositionnel. Algèbre de Boole. Applications à l ' é tude des cir
cuits. Méthodes de minimisation. Graphes d i r igés et non-dirigés. Sous-
graphes, chaînes, circuits, chemins, convexité, arbres. Matrices associées 
à un graphe. Applications aux réseaux de transport et aux mé thodes de 
chemin critique. Graphes de jeux. Algorithmes de traitement d'arbres. 
Listes et chaînes. Applications à l a compilation. É léments de combina
toire. 

Professeur: Claude B O U C H E R 

MAT 1324 Algèbre linéaire I 

Espace vectoriel, sous-espaces, i ndépendance l inéaire , bases et dimen
sion, somme et somme directe. Applications l inéaires , a lgèbre des en-
domorphismes d'un espace vectoriel, matrices, a lgèbre matricielle, iso-
morphisme fondamental. Rang et nul l i té . Changement de base, matrices 
semblables. Systèmes d 'équat ions l inéai res . Algorithmes de Gauss-Jorder. 
Matrices é lémenta i res . Calcul effectif du rang d'une matrice. Var ié tés 
l inéaires , para l lé l isme, équat ions p a ramé t r iques et ca r tés iennes d'une 
var ié té l inéaire . Dé te rminan ts , matrice adjointe, r èg le de Cramer, no
tions de volume et d'orientation. 
Co-requis: M A T 1224. 
Professeur: Jean-Pierre S A M S O N 

MAT 1424 Algèbre linéaire II 

Valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice, d'un opéra teur . Ca
rac tér i sa t ion des opéra teurs diagonalisables. Produit scalaire, orthogo
nali té , i sométr ie . Adjoint d'un opéra teur . Structure des opé ra teu r s nor
maux d'un espace hermitien; en particulier des opé ra teu r s hermitiens, 
antihermitiens et unitaires. Structure des opé ra teu r s normaux d'un es
pace euclidien; en particulier des opé ra teu r s symétr iques , an t isymétr i 
ques et orthogonaux. Formes quadratiques, t h éo r ème d'inertie, classifi
cation des formes quadratiques (plus pa r t i cu l i è rement en dimension 2 
et 3). Applicat ion aux systèmes d i fférent iels l inéai res à coefficients 
constants. 

P ré requ i s : M A T 1324. 

Professeur: Bernard C O U R T E A U 
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MAT 1544 Analyse II 

Polynôme de Taylor, reste. Fonctions équivalentes . Séries de nombres, 
c r i tè res de convergence, convergence absolue. Séries en t ières . Définit ion 
de l ' in tégrale par des sommations. Admission de l'existence et des pre
mières propr ié tés . Premier t héorème de la moyenne. Techniques d ' inté
gration. Méthodes numér iques d ' in tégrat ion. Calcul des volumes et des 
surfaces de révolution. Introduction aux fonctions à plusieurs variables, 
dér ivées partielles, d ifférentiel le, r ègle d ' enchaînement . Notions sur les 
in tégrales i té rées . Équat ions différentiel les du premier ordre. 
P ré requis : M A T 1244. 
Professeur: Jacques DUBOIS 

MAT 1554 Analyse III 

Compléments sur les suites. Suite de Cauchy. Convexité et applications. 
Calcul approché des racines. Méthode de Newton, i térat ion, calcul d'er
reur. Développement l imités . Application à l ' é tude détai l lée de fonc
tions, asymptotes. O et o. Construction des fonctions classiques; 
e et 7f. Suites de fonctions; convergence uniforme. Séries de fonctions; 
sér ies en t ières ; dér ivat ion et in tégrat ion. Calcul approché de la somme 
d'une série. In tégra les impropres. Dér ivat ion sous f . Fonctions eulé-
riennes. Équat ions aux différences. 
P ré requ is : M A T 1544. 
Professeur: Jacques B A Z I N E T 

MAT 1763 Équations différentielles 

Général i tés , équat ions du l e r ordre, équat ions d'ordre supér ieur , solu
tions d 'équations différentiel les par les sér ies, solutions d 'équat ions dif
férent ie l les par la t r ansformée de Laplace, solutions de systèmes d'é
quations différentielles, équat ions aux différences finies. 
(Ce cours est offert aux é tudiants inscrits en chimie, en physique et en 
économique.) 

Professeur: Jacques A L L A R D 

MAT 1773 Calcul numérique et programmation 

Introduction à la programmation. É t ude d'un langage de programma
tion (Ex: F O R T R A N IV). Introduction au calcul d'erreur. Méthodes clas
siques de résolut ion des équat ions et systèmes d 'équat ions. Méthodes 
d'interpolation et d ' in tégrat ion numér ique . Résolut ion numér ique d'é
quations différentiel les par les méthodes de Runge-Kutta et Adams-
Milne . Les exercices de programmation seront puisés t r è s largement 
dans les méthodes numér iques exposées conjointement. 
Professeur: Jacques A L L A R D 

MAT 1803 Ensembles et logique 

Introduction aux ensembles: ensembles et p ropr ié tés des objets. Sous-
ensembles et p ropr ié tés . Univers, complément , ensemble vide, intersec
tion et conjonction. Réunion et disjonction. Ensembles d'ensembles et 
p ropr ié tés . Ensemble puissance. Produit car tésien. Introduction aux 
opéra teurs logiques. Conjonction, disjonction, implication, équivalence. 
Notation logique. Méthodes de raisonnement. Valeurs de vér i té . Quanti-
ficatives. Quelques mé thodes de démonst ra t ion . 
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MAT 1813 Relations et fonctions 

Relations: les relations d 'équivalence, de différence et d'ordre. Proces
sus de symbolisation des relations. P ropr ié tés de réflexivité, de symé
trie et de t ransi t ivi té . Relations comme sous-ensembles du produit car
tésien. Passage des relations aux fonctions. P ropr ié tés des fonctions. 
Passage des relations aux nombres naturels: cardinaux et ordinaux. 

MAT 1833 Activités pré-numériques (ler cycle) 

Initiation au matér ie l des blocs logiques, des blocs polymath, des plan
ches à trous, etc. Jeux de construction, de sériat ion, d'association. Intro
duction aux ensembles et à la logique. Relations d 'équivalence. Cardina-
lité d'un ensemble. Relations d'ordre; ensembles ordonnés; notion d'or
dinal. Passage des relations aux nombres. 

Professeur: Huguette A L L A R D 

MAT 1853 Activités d'éveil mathématique 

MAT 1863 Géométrie I 

Aperçu sur les idées de la géométr ie . Topologie: f rontière, région, ex
tér ieur , in tér ieur , trous, joints, voisinage. Géométr ie des ombres: pro
jection, transformations affines, similitudes, transformations euclidien
nes. É tude des isométries: rotations, symétries , translations. Mesures: 
distance, surface, volume. P roblèmes de mesure. Util isation des coordon
nées en géométr ie : quadrillages, déplacements et transformations sur le 
quadrillage; combinaison de plusieurs transformations; équat ions de 
transformations. 

Professeurs: Benoît P R O V E N C H E R et Dieter L U N K E N B E I N 

MAT 1873 Activités mathématiques I 

Initiation aux ensembles et aux opéra teurs logiques en vue de l 'é tude 
du nombre dans l'optique de l'enseignement à l 'école é lémenta i re . 

MAT 1924 Algèbre et algèbre linéaire 

Espaces vectoriels de dimension finie: vecteur, dépendance l inéaire, 
sous-espaces, bases et dimension. Transformations l inéaires et matrices: 
matrice associée à une transformation l inéaire, changement de base, 
rang d'une transformation et d'une matrice. Équat ions l inéaires : systè
mes d 'équat ions l inéaires, dé te rminants , rang, matrice inverse, techni
ques de solution. Valeurs propres et vecteurs propres: polynôme carac
tér is t ique, matrices diagonales, matrices symétr iques . Formes quadrati
ques: matrices associées, matrices hermitiennes, recherche des axes prin
cipaux d'inertie. On mettra aussi en évidence l 'utilisation sys témat ique 
des structures fondamentales de l 'a lgèbre. 

(Ce cours est offert aux é tudiants inscrits en chimie, en physique et en 
économique.) 

Professeur: Jean-Pierre S A M S O N 
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MAT 1943 Calcul différentiel et intégral I 

Fonctions d'une variable rée l le : domaine et co-domaine des fonctions é l é ; 

mentaires, limite et continuité , la dérivée, variation d'une fonction, in
tégrale, développements l imités. Fonctions de plusieurs variables réel
les: l imite et continuité , dér ivées partielles, différentielle totale, déve
loppement de Taylor à deux variables, ex t réma, Hessien, multiplicateurs 
de Lagrange sous une ou sous deux contraintes, in tégrales doubles et 
triples, coordonnées curvilignes, jacobien et changement des l imites 
d ' intégrat ion, dér ivée d'une fonction vectorielle, gradient, divergence et 
tctationnel. 

(Ce cours est offert aux é tudiants inscrits en chimie, en physique et en 
économique.) 

Professeur: Jacques A L L A R D 

MAT 1953 Calcul différentiel et intégral II 

Notions d'analyse vectorielle: dérivation, vecteur tangent à une courbe. 
Plan tangent et plan normal à une surface. Gradient, divergence et ro
tationnel. In tégrales multiples. In tégra le curviligne. Théorème de Sto-
kes-Gauss et Green-Riemann. 
P ré requis : M A T 1943. 

(Ce cours est offert aux é tudiants inscrits en physique et en économique.) 

Professeur: Loïc T H E R I E N 

MAT 2103 Didactique des mathématiques I 

Réflexions sur l'objet des mathémat iques . Importance de l 'histoire des 
mathémat iques dans l'enseignement. Les objectifs de l'enseignement des 
mathémat iques . Théorie de l'apprentissage des ma thémat iques . Les pro
grammes de ma thémat iques à l ' é lémenta i re et au secondaire. Le maté
r iel didactique. Le laboratoire de mathémat iques . L'enseignement de la 
géométrie . Travaux pratiques. 

(Ce cours est offert aux é tudiants du baccalauréat ès sciences (mathéma
tiques-pédagogie.) 

MAT 2213 Ensembles ordonnés 

Relation d'ordre, ordre total, bon ordre. Treil l is , t reillis modulaires, dis-
tributifs, achevés. Algèbres de Boole, r eprésenta t ion . Nombres cardi
naux, a r i thmét ique des cardinaux. Nombres ordinaux. Quelques formes 
de l'axiome du choix. Groupes et anneaux ordonnés. 
P ré requis : M A T 1224 et 1324. 
Professeur: Jul ien CONSTANTIN 

MAT 2224 Algèbre II 

Rappels sur les groupes. Sous-groupes dist ingués, groupes quotients, 
théorème d'isomorphie, correspondance entre sous-groupes de G et de 
G / N . Rappels sur les anneaux. Idéaux, anneaux quotients, t h éo rème d'i
somorphie, correspondance entre sous-anneaux de A et de A / 1 . Quo
tients par un idéal premier, maximal. Anneaux euclidiens, principaux, 
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noethér iens , factoriels. Corps des fractions d'un anneau in tègre . Carac
tér is t ique. Corps premiers, existence de corps finis à P» é léments . Com
pléments d 'a lgèbre l inéaire: dual i té et t héorème de Jordan. 
Prérequis-. M A T 1224 et 1424. 

MAT 2233 Introduction à la topologie 

Espaces métr iques , espaces normés, espaces complets. Topologie des es
paces mét r iques . P ropr ié tés topologiques de R n . Espaces topologiques 
généraux. Bases d'une topologie. Homéomorphismes . Voisinage, adhé
rence, in tér ieur , f rontière. Continui té . Espaces compacts, espaces con
nexes. Produit d'espaces topologiques. 

(Ce cours est offert aux é tudiants du baccalauréat en mathématiques-pé
dagogie.) 

P ré requ is : M A T 1244. 

Professeur: Léonidas K O N G U E T S O F 

MAT 2244 Calcul différentiel dans R" 

Produit scalaire, norme, distance, topologie de R n . Limites, cont inui té 
des applications de R n dans R m . Différentielles d'une explication dans 
Ru e t Rm. Dérivées directionnelles et partielles. Matrice jacobienne. 
Condition suffisante de différentiabil i té . Formule des accroissements 
finis et de Taylor pour les fonctions de R n dans R. Gradient, lignes et 
surfaces de niveau. Multiplicateurs de Lagrange. Courbes et surfaces 
de R 3 . Théorèmes des fonctions inverses et des fonctions implicites. 
P ré requis : M A T 1424, 1544 et 1554. 
Professeur: Bernard C O U R T E A U 

MAT 2263 Géométrie I 

Géométr ie affine. L a structure affine d'un espace vectoriel. Incidence 
et paral lél isme. Quelques t héorèmes de nature géométr ique. Théorème 
de Desargues. Applications affines. Relations entre le groupe affine et 
le groupe l inéaire général . Géométr ie euclidienne. Structure d'espace 
euclidien. Norme. Distance. Sous-espaces orthogonaux. Distance d'un 
point à une droite, à un hyperplan. Isométr ies . Similitudes. Groupe or
thogonal. Base orthogonale. Base orthonormale. Matrices orthogonales. 
Caractér isat ion des similitudes et i sométr ies . 
P ré requis : M A T 1424. 
Professeur: Benoît P R O V E N C H E R 

MAT 2294 Probabilité 

Espace de probabi l i té discret. Variables a léatoires. Probabi l i tés condi
tionnelles. Caractér isat ion des probabi l i tés sur les ensembles produits. 
Probabi l i té produit. Indépendance . Exemples. Formule de Bayes. Varia
bles a léatoires réelles. L o i d'une variable a léatoire réel le . Moments. Iné
gali té de Bienaymé-Tchebichev. L o i faible des grands nombres. Théorè
me de l a l imite centrale. L o i à dens i té continue. Chaînes de Markov f i 
nies. Variables a léatoires dans R». 
P ré requis : M A T 1544 et 1554. 
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MAT 2394 Méthodes statistiques 

On introduira les notions de probabilités indispensables à la compréhen
sion des chapitres de statistiques du cours: notions de calcul des pro
babilités. Indépendance. Probabilités conditionnelles. Règle de Bayes. 
Variables aléatoires discrètes et continues. Paramètres. Variables aléa
toires à 2 ou plusieurs dimensions. Lois usuelles. Inégalité de Tcheby-
cheff. Loi des grands nombres. Énoncé du théorème central limite. Lois 
d'échantillonnage. Estimation ponctuelle. Propriétés des estimateurs. 
Estimation par intervalle. Tests d'hypothèses. Lemme de Neyman-Pear-
son. Applications. Régression simple. Méthode des moindres carrés. 
Prérequis: MAT 1544. 
Professeur: Bernard COLIN 

MAT 2693 Statistiques 

Notion de distribution de fréquence; mesures de tendance centrale et 
de dispersion. Étude de quelques distributions; loi binomiale, loi de Pois
son, loi normale. Échantillonnage, estimation par intervalle de confian
ce, interprétation statistique (tes! du t de Student, test du X 2 ) . Régression 
et corrélation linéaires. 
Auteur recommandé: R. HELLER, Manuel de statistique biologique (Gau-
thier-Villars). 
(Ce cours est offert aux étudiants inscrits en biologie et en chimie.) 
Professeur: Bernard COLIN 

MAT 2823 Arithmétique II 

Passage des opérateurs additifs aux nombres entiers. Passage des opéra
teurs multiplicatifs aux nombres rationnels. Aspects mathématique et 
didactique des opérations dans les entiers et dans les rationnels. Rap
ports et proportions. Nombres décimaux. Axiomatisation. 
(Cours destiné aux étudiants du baccalauréat en enseignement élémen
taire.) 

Professeur: Cécile GOUPILLE 

MAT 2843 Arithmétique 
Étude des nombres naturels, relatifs et rationnels. Opérations sur les 
nombres et applications diverses. 

MAT 2863 Géométrie II 

Introduction à l'axiomatique. Opérateurs et chaîne d'opérateurs géomé
triques. Concrétisations diverses d'une même structure. Groupes de ro
tations et de symétries de figures géométriques. Isomorphismes de grou
pes. Représentations graphiques. Construction des axiomes. Un système 
d'axiomes pour la géométrie. 
Prérequis: MAT 1863. 

MAT 2873 Activités mathématiques II 

Introduction aux relations et aux propriétés des relations. Opérations 
sur les nombres naturels. Découverte et exploration du monde des for
mes. 
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MAT 3103 Didactique des mathématiques II 

Les différentes étapes de l'abstraction. La créativité mathématique. Le 
raisonnement par isomorphisme. Un enseignement ensembliste, relation
nel et groupai des mathématiques. Moyens et matériel pédagogiques. 
L'enseignement de la géométrie affine et de la géométrie métrique, de 
l'algèbre. Le programme d'Erlangen perçu rétrospectivement. Un ensei
gnement de l'analyse fondé sur la topologie. L'enseignement concret de 
la logique mathématique. 

(Ce cours est offert aux étudiants inscrits au baccalauréat mathémati
ques-pédagogie.) 

MAT 3113 Histoire des mathématiques 

Vue d'ensemble: époques importantes et facteurs d'évolution. Bref his
torique de la notation et des systèmes de numération. Techniques de 
calcul. Développement des mathématiques vu à travers les extensions 
successives des nombres: des naturels aux quaternions; matrices et nom
bres transfinis. Ce cours comporte 2 leçons et une heure de séminaire 
par semaine. 

MAT 3163 Géométrie II 

Les fondements de la géométrie projective. Géométries projectives de 
la droite, du plan, de l'espace. Coniques. Quadriques. Mesure projective. 
Prérequis: MAT 2263. 
(Ce cours est offert aux étudiants inscrits au baccalauréat mathémati
ques-pédagogie.) 

MAT 3233 Introduction à la topologie algébrique 

Le foncteur groupe fondamental défini sur la catégorie homotopique des 
espaces topologiques pointés. Indice d'une courbe fermée dans <£. Théo
rème fondamental de l'algèbre. Groupe fondamental de S'. Rappels sur 
les produits, co-produits et objets libres dans Ab et dans Gr. Théorème 
de Seifert-van Kampen. Calcul du groupe fondamental des surfaces 
compactes et autres espaces. Revêtements. Critère algébrique de relève
ment à une application à l'espace total. Graphes; leurs groupes fonda
mentaux et leurs revêtements. Applications. 

Auteur recommandé: W.S. MASSEY, Algebraic Topology: An Introduc
tion. 
Prérequis: MAT 2224 et 2233. 
Professeur: Pierre-Yves LEDUC 

MAT 3313 Logique 

Théories décidables et indécidables. Connectifs et tables de vérité. Ap
plications aux circuits et à la compilation des langages. Axiomatisation 
du calcul propositionnel. Théorème de Kalmar. Théories égalitaires du 
premier ordre. Fonctions récursives. Machines de Turning. Algorithmes 
de Markov. Arithmétisation d'une théorie. Problèmes indécidables. 

Prérequis: MAT 1323. 
Professeur: Claude BOUCHER 
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MAT 3823 Algèbre 

Représentation d'opérateurs arithmétiques. Âssociativité. Distributivité. 
Description d'une représentation. Construction des axiomes. Structure 
de groupe. Anneaux et corps. Espaces vectoriels. 
Prérequis: MAT 2828 et 2863. 

MAT 3833 Séminaire (1er cycle) 

Réflexion sur l'enseignement de la mathématique au cours du premier 
cycle de l'école élémentaire. Évaluation des méthodes et du matériel 
didactique. Rédaction et expérimentation de fiches de travail. 
Professeur: Huguette ALLARD 

MAT 3843 Séminaire (2e cycle) 

Réflexion sur l'enseignement de la mathématique au cours du second 
cycle de l'école élémentaire. Évaluation des méthodes et du matériel 
didactique. Rédaction et expérimentation de fiches de travail. 
Professeur: Cécile GOUPILLE 

MAT 3873 Activités mathématiques III 

Étude des différents systèmes de nombres. Opérations et relations sur 
les nombres. Applications à la notion de mesure. 

MAT 4823 Algèbre 

Étude des structures fondamentales des mathématiques mettant en 
évidence la notion de morphisme à partir des notions déjà connues d'en
semble, de groupes, d'anneau, de corps, de module et de catégorie. 

MAT 4863 Géométrie 

Fondements de la géométrie. Géométrie projective et quelques-unes de 
ses sous-géométries. 

MAT 4873 Séminaire 

Enseignement de la mathématique: processus d'abstraction, processus 
de généralisation, méthode axiomatique, hiérarchies diverses de con
cepts mathématiques selon diverses écoles. 

MAT 4883 Séminaire 

MAT 4893 Séminaire 

MUSIQUE 

MUS 1103 Didactique de la musique I 

Analyse du programme officiel du Ministère de l'éducation pour l'en
seignement musical et initiation aux principes, méthodes (ORFF, MAR
TENOT, PATENAUDE, e t c . . ) 
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MUS 1203 Didactique de la musique II 

Initiation méthodologique à l'art vocal, à la direction chorale, aux diffé
rents instruments d'orchestre et exercices pratiques. 

PASTORALE 

PAS 6093 Le christianisme au Québec 

Le texte majeur du cours sera le rapport de la commission Dumont 
(CELE) s'ancrant dans le changement socio-ecclésial québécois amorcé 
par la "révolution tranquille". On fera état de la situation québécoise 
présente, en diagnostiquant les idéologies dominantes et inchoatives. 
Sur ce fond, on dégagera les modèles ecclésiologiques sous-tendant les 
renouveaux pastoraux de l'Église du Québec. Puis devraient s'expliciter 
des modèles "pluralistes" et "démocratiques" d'appartenance et d'iden
tité du peuple de Dieu dans le monde. — La méthode est donc à la fois 
sociologique et théologique. Le cours fera appel aux spécialistes des 
deux disciplines dont certains collaborateurs de la CELE. 

PÉDAGOGIE 

PED 1123 Pédagogie de l'enseignement 

Étude des principes de la pédagogie active et fonctionnelle et de ses 
applications aux différents niveaux scolaires. Connaissance théorique et 
pratique des techniques appropriées à l'individualisation de l'enseigne
ment; des modes d'organisation du travail de l'élève et du groupe; des 
problèmes rencontrés à l'école concernant l'organisation pédagogique, 
disciplinaire et matérielle de la classe aux différents niveaux. Informa
tions relatives aux apports des théories en éducation, de la recherche 
scientifique et de la pédagogie expérienciée à l'action pédagogique 
du maître. 

Professeurs: Rita FORTIER et Gisèle MEHU 

PED 1133 Pédagogie de l'éducation 
Droits dé l'enfant à l'éducation. Rôle de l'éducateur conscient de sa res
ponsabilité envers l'enfant. Étude des divers objectifs de l'éducation: 
fins personnelles et fins sociales, dans une perspective d'éducation in
tégrale et équilibrée de l'enfant et de l'adolescent. Connaissance de 
quelques conceptions-types de l'éducation (naturalisme, sociologisme, 
etc.) afin d'en dégager un système de valeurs pour l'éducateur moder
ne. Étude des autres agents éducateurs: parents, écoles, de leurs rela
tions avec le maître. Éthique professionnelle. 

PED 1223 Psychopédagogie de l'enfant 

Étude du développement de l'enfant, de la naissance à la puberté: dé
veloppement corporel, cognitif, affectif, social, religieux et moral, avec 
application aux situations d'apprentissage scolaire et d'adaptation au 
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milieu de l'école. Méthode d'observation du comportement et interven
tion éducative. Une proportion de 75% des cours sera consacrée aux an
nées 4-8 pour l'élémentaire ler cycle, aux années 8-12 pour l'élémentai
re 2e cycle. 

Professeur: Danielle DALY 

PED 1233 Psychopédagogie de l'adolescent 

Introduction sur l'enfance. Étude des caractéristiques de l'adolescence: 
développement corporel, cognitif, affectif, social, moral et religieux, 
avec application aux situations d'apprentissage scolaire et d'adaptation 
au milieu de l'école. Problèmes particuliers: sexualité, gang, orientation 
professionnelle, etc. Méthodes d'observation du comportement et inter
vention éducative. 

PED 1423 Animation du groupe scolaire 

Étude des diverses conceptions de la dynamique des groupes. Problè
mes de l'autorité du maître dans sa fonction.de direction, leadership et 
animation du groupe scolaire. Caractéristiques psychologiques du grou
pe scolaire, son évolution et les méthodes de formation en petits grou
pes. Comportement de l'animateur du groupe scolaire. 

Professeurs: Gaétan ALLARD, Colette BERGERON et Raymonde GER
MAIN 

PED 1453 Pédagogie préscolaire 

Étude théorique et pratique des méthodes et techniques propres à l'é
ducation des jeunes enfants qui arrivent à l'école élémentaire (groupe 
de 5 ans). Connaissance des principes d'organisation pédagogique et ma
térielle d'une classe des 5 ans. Étude des moyens pris pour assurer leur 
éducation intégrale. Synthèse des didactiques particulières à cette for
mation de base, intellectuelle, sociale, physique, morale et religieuse. 

Professeur: Rita FORTIER 

PED 1553 Pédagogie de l'expression 

Étude de diverses techniques d'expression. Valeurs éducatives. Utilisa
tion de ces techniques en ateliers et laboratoires. Progression méthodi
que et pédagogique de certaines techniques: théâtre d'ombre, mime, 
jeux dramatiques, marionnettes, jeux éducatifs. 

Professeur: Rita FORTIER 

PED 1803 Développement humain 

Étude des grandes composantes de la personnalité, de leur interaction 
et des processus de leur évolution. Théorie dynamique de la personna
lité normale: instances, besoins fondàmentaux, intégration de la per
sonnalité. Facteurs et lois du développement. Motivation, aptitudes, in
térêts. L'interaction sociale: communication, modes et processus d'inté
gration dans le milieu. Méthodes d'observation du comportement et in
tervention éducative. 
Professeur: Danielle DALY 
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PED 1843 Mesure de la croissance humaine 

Théorie et pratique de la docimologie: hypothèses, méthodes de base 
(avec initiation à la statistique). Évaluations courantes en milieux sco
laires: examens, tests, interprétation de dossiers cumulatifs. Applications 
à des évaluations particulières: développement corporel (et sensoriel), 
apprentissage de la lecture, du calcul, etc. Utilisation de la mesure pour 
le diagnostic et l'orthopédagogie. 

PED 2033 Technologie en éducation 

Théories et techniques d'utilisation des aides audio-visuelles, de l'ensei
gnement programmé, de l'enseignement assisté par ordinateur, etc. 
Professeur: William WINN 

PED 2443 Sociologie de l'éducation 

L'étudiant est initié à comprendre l'interinfluence des structures socia
les et des groupes sociaux. Il apprend aussi à saisir T'influence d'un 
milieu sur la psychologie des individus: v.g. prolétariat, milieu ouvrier, 
milieu bourgeois. 
Professeur: Claude LAFLAMME 

PED 2883 Taxonomie des objectifs pédagogiques et docimologie 

Étude des objectifs pédagogiques, tant dans les domaines intellectuel et 
affectif que psychomoteur que met évidence la discipline enseignée. 
Étude pratique de la validité des instruments qu'on utilise pour mesu
rer ces objectifs pédagogiques. 

PED 2923 Système scolaire québécois 

Législation et organisation du système scolaire du Québec. Étude des 
lois et des règlements dans les principaux secteurs du système. Minis
tère de l'éducation. Conseil supérieur de l'éducation, universités, cégeps, 
commissions scolaires régionales et locales. Enseignement privé. For
mation des maîtres. Éducation des adultes. Démocratisation, confession-
nalité et pluriculturalisme dans le système scolaire québécois. 
Professeur: Guy STRINGER 

PED 3723 Introduction à l'administration scolaire 

Initiation aux notions de base en administration. Étude théorique et ap
plication des concepts administratifs. Élaboration du processus adminis
tratif. Application des techniques modernes de gestion en éducation. 
Professeur: Raymond TÉTREAULT 

PED 4043 Psychopédagogie de l'apprentissage 

Notions de l'apprentissage perçues selon les diverses théories. Problè 
mes de transfert, d'insight, de mémoire, de rétention et d'oubli. Problè
mes d'aptitudes et d'attitudes. Relations, apprentissage et pensée. 
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PÉDAGOGIE DE 
L'ENFANCE INADAPTÉE 

PEI 1113 La personnalité de l'adulte 

Structure de la personnalité adulte: dimensions fondamentales de la ma
turation: motivation, attitudes, identité professionnelle: ce qu'il est lui-
même. Amener l'individu à se connaître. 

PEI 1223 Relations interpersonnelles 

Relations interpersonnelles. Prise de conscience de soi avec les autres. 
Connaissance de l'autre, du groupe, du milieu. Sensibilisation aux mo
des de relations: animation, travail d'équipe, dialogue, team-teaching, 
etc. Participation, relations d'acceptation, relations conflictuelles, de 
sympathie, empathie. 

PEI 1333 Société et éducation 

Rétrospective et prospective du système scolaire dans le cadre et le con
texte de la réforme scolaire. Écoles élémentaires et secondaires d'au
jourd'hui et de demain, système de valeurs véhiculées par le système 
scolaire. Structure et organisation scolaires. Programmes de formation. 
Problèmes professionnels. 

PEI 1443 L'enfance inadaptée au Québec 

La mobilisation par la société québécoise de ressources humaines et 
matérielles au bénéfice de l'enfance en difficulté d'adaptation. Droits 
de l'enfant. Connaissance des organismes sociaux et connaissances des 
institutions gouvernementales. L'équipe multidisciplinaire. 

PEI 2113 et 2223 L'enfant et son développement I et II 

Le contenu de ces deux cours est le suivant: étude du processus généti
que de formation de l'être humain (de l'enfance à l'âge adulte) par rap
port aux dimensions suivantes: physique, cognitif, affectif, social tout en 
tenant compte de la théorie des différences individuelles (intérêts, ap
titudes propres à chacun, l'individu comparé à lui-même). Ouverture 
sur les déviations possibles. 

PEI 2333 Instrumentation et techniques en enseignement 

Théories et techniques d'utilisation des aides audio-visuelles, de l'en
seignement programmé, de l'enseignement assisté par ordinateur. 

PEI 2443 L'enseignement secondaire spécialisé I 

Étude des objectifs généraux de l'enseignement secondaire et de leur 
applicabilité à l'enseignement spécialisé. Étude des objectifs et procé
dés particuliers de l'enseignement spécialisé, d'ordre académique et 
professionnel, selon les diverses catégories d'enfants. Élaboration d'une 
organisation pédagogique type en référence aux politiques du Ministère 
de l'éducation. 
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PEI 2553 L'enseignement secondaire spécialisé II 

Exploration des pratiques actuelles des milieux scolaires dans ce do-
inaine. Étude comparative et êvaluative de programmes, de guides pé
dagogiques et techniques. Visite d'établissements. 

PEI 3113 L'enfant en difficulté d'adaptation I 

Les facteurs perturbateurs des développements cognitifs, affectifs, so
ciaux et physiques, leur degré, leur intensité et leur permanence. Les 
incidences au niveau du comportement de l'enfant. Les regroupements 
de facteurs composant les types de structures pathologiques ou de 
dysharmonies de fonctionnement. 

PEI 3223 L'enfant en difficulté d'adaptation II 

Étude descriptive des structures et des modes de fonctionnement dyshar-
moniques suivants: les débilités mentales et les perturbations affectives, 
les handicaps physiques et les troubles d'apprentissage. Interventions 
psychopédagogiques correspondantes. 

PEI 3333 Techniques d'observation et d'évaluation I 

Initiation à la mesure et à la docimologie. Exploration des techniques 
pédagogiques et non pédagogiques de diagnostic. Formation à l'utilisa
tion des techniques pédagogiques de diagnostic. 

PEI 3443 Techniques d'observation et d'évaluation II 

Expérience professionnelle en diagnostic auprès des différents types 
d'enfants en difficulté d'adaptation. 

PEI 3553 Introduction à l'orthodidactie 

Ce cours comporte trois phases successives et complémentaires. Elles 
permettent l'étude des principales orientations de la pédagogie spécia
lisée, l'étude de certaines ressources particulières de l'enseignement régu
lier et un examen plus complet des ressources de la didactie corrective. 

PEI 3663 Orthodidactie de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe 

Étude et application des diverses méthodes de rééducation pour les élè
ves en difficultés d'apprentissage de la lecture, orthographe, écriture. 

PEI 3773 Orthodidactie des mathématiques 

Étude et application des diverses méthodes de rééducation pour les élè
ves en difficultés d'apprentissage des mathématiques. 
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PHYSIQUE 

PHY 1104 Mécanique I 

Vecteurs, invariance galiléenne, dynamique, conservation d'énergie et 
de quantité de mouvement, dynamique des corps rigides, vitesse de la 
lumière, transformation de Lorentz, dynamique relativiste. 
Auteur recommandé: Mechanics: Berkeley Physics Course, Vol. I (Mc
Graw-Hill). 

Professeur: Jean LEFAIVRE 

PHY 1304 Ondes et oscillations 

Oscillations libres d'un système à un et à deux degrés de liberté: linéa
rité, superposition, modes, battements. Oscillations et ondes dans un sys
tème à plusieurs degrés de liberté; analyse de Fourier, relations de dis
persion. Oscillations forcées, résonance. Ondes progressives unidimen-
sionnelles: vitesse de phase, réfraction, dispersion, impédance, transport 
d'énergie. Réflexion à une discontinuité. Modulation, vitesse de groupe, 
paquets d'ondes et leur analyse de Fourier. 

Auteur recommandé: F.S. CRAWFORD, Waves, Berkeley Physics Course, 
Vol. HI, chapitres 1 à 6 (McGraw-Hill). 

Professeur: Jean LEFAIVRE 

PHY 1404 Électricité 
Électrostatique, potentiel électrique, champ électrique autour de con
ducteurs et dans la matière. Courant électrique, champs des charges en 
mouvement, champ magnétique. Induction électromagnétique. Champs 
électrique et magnétique dans la matière. 
Auteur recommandé: Electricity and Magnetism, Berkeley Physics Cour
se, Vol. H, (McGraw-Hill). 

Professeur: Max KRELL 

PHY 1422 Physique I 
Lois de Kirchhoff. Appareils de mesure: galvanomètre, ampèremètre, 
voltmètre, ohmètre. Introduction aux courants alternatifs. Base de la 
théorie des semi-conducteurs. Amplification par les transistors. Trans
formation des signaux par les amplificateurs. Les limitations des mesu
res électriques. 
Auteur recommandé: J.J. BROPHY, Basic Electronics for Scientists 
(McGraw-Hill). 

À l'intention des étudiants en chimie. 

Professeur: Cosmo CARLONE 

PHY 1453 Physique II 

Loi de Gauss en électricité et en magnétisme, loi d'Ampère, induction 
électromagnétique, lois de Faraday et de Lenz. Para-, dia-, et ferroma
gnétisme. Équations de Maxwell. Ondes électromagnétiques, réflexion et 
réfraction de la lumière, optique géométrique, fentes de Young, anneaux 
de Newton, diffraction, réseaux optiques, loi de Bragg, polarisation. 
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Auteur recommandé: HALLIDAY & RESNICK, Physics, Part II (Wiley). 
À l'intention des étudiants en chimie. 
Professeur: Marcel AUBIN 

PHY 1482 Circuits électriques 

Circuits à courant continu et alternatif: loi d'Ohm, lois de Kirchhoff, 
méthode des boucles, méthodes des noeuds, théorèmes de Thévenin et 
de Norton, transfert de puissance maximum, ponts. Régime transitoire 
et sinusoidal des circuits RC, RL et RLC. Résonance. (Les circuits à 
courant alternatif sont traités à l'aide de la notation complexe). Base 
de la théorie des semi-conducteurs et des transistors. 
Auteur recommandé: J.J. BROPHY, Basic Electronics for Scientists 
(McGraw-Hill). 

Professeur: Reynald GAGNON 

PHY 1802 Analyse numérique avec estimation d'erreur 

Théorème de Taylor. Racines d'équations algébriques ou autres. Équa
tions simultanées. Calcul d'inverse. Méthode des moindres carrés et ap
plications. Calcul des différences finies. Applications à l'interpolation, 
l'intégration, la dérivation, la solution d'équations différentielles. Mé
thodes de Gauss pour l'intégration et les équations différentielles. Com
mentaires fréquents en relation avec la programmation. 
Auteur recommandé: Francis SCHEID, Numerical Analysis (McGraw-
Hill). 

Professeur: Jean-Louis ALLARD 

PHY 1913 Travaux pratiques de physique I 

Mesures de voltage et de courant en continu et en alternatif. Mesures de 
résistance. Étude de la forme des signaux avec l'oscilloscope. Comparai
sons de voltages variables. Accélération et déflexion des électrons par 
des champs électriques, déflexion dans des champs magnétiques. Cir
cuits RC, LR et LRC. Oscillateurs couplés. Structures périodiques et l i 
gnes de transmission. 
Manuel utilisé: Berkeley Physics Laboratory, 2e édition (McGraw-Hill). 
Professeur: Cosmo CARLONE 

PHY 1933 Travaux pratiques de physique II 

Production, réflexion et propagation des micro-ondes. Interférence et 
diffractions. Le klystron. Diodes semi-conductrices ordinaires et à l'effet 
tunnel; oscillateur à relaxation. Le transistor. Amplificateurs à tran
sistors. Réaction et contre-réaction. Oscillateurs. 
Manuel utilisé: Berkeley Physics Laboratory, 2e édition (McGraw-Hill). 
Professeur: Cosmo CARLONE 

PHY 1952 Travaux pratiques d'électricité 

Mesures électriques élémentaires. Circuit de base. Étude de quelques 
circuits pratiques, notamment ponts, mesures différentielles, etc... Ce 
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laboratoire utilise le même matér ie l d 'expér imenta t ion que le labora
toire "Berkeley". 

À l ' intention des é tudiants en chimie. 

Professeur: Cosmo C A R L O N E 

P H Y 2043 Séminaires 

À l 'intention des é tudiants inscrits au B.Sc. (mathématiques-pédagogie) . 

P H Y 2063 Didactique de la physique I 

À i 'intention des é tudiants inscrits au B.Sc. (physique-pédagogie). 

P H Y 2083 Didactique de la physique II 

À l 'intention des é tud iants inscrits au B.Sc. (physique-pédagogie). 

P H Y 2113 Mécanique II 

Revue de mécanique newtonienne. Équat ions de Lagrange dér ivées du 
principe de D'Alembert; applications simples. P rob lème à deux corps. 
Cinémat ique des rigides. Équat ions du mouvement d'un rigide. A p p l i 
cations: mouvement l ibre d'un rigide, toupie symétr ique, précession 
d'un corps chargé dans un champ magnét ique . 
Auteur r ecommandé : H . GOLDSTEIN, Mécanique classique, chapitres 
1, 3, 4, 5 (P.U.F.). 

Professeur: André L E M I E U X 

P H Y 2132 Mécanique III 

Principe variationnel et équat ions de Lagrange. Équat ions de Hamilton. 
Pa ren thèses de Poisson. Petites oscillations. Équat ions de Lagrange 
dans les milieux continus. Théor ie classique des champs. 
Auteur r ecommandé : H . GOLSTEIN, Mécanique classique, chapitres 
2, 7, 10, 11. 
Professeur: André L E M I E U X 

P H Y 2242 Physique statistique I (A) 

Aspects et caractères généraux des systèmes macroscopiques: introduc
tion phénoménologique et définitions. Introduction conceptuelle au cal
cul des probabil i tés. Description statistique des systèmes de particules. 
Échanges thermiques. Équi l ibre . 

Auteurs r ecommandés : R. REIF , Statistical Physics: Berkeley Physics 

Course, Vo l . 5 (McGraw-Hill). E . B R A U N & E.T. WATT, Programmed 

Problems i n Thermodynamics (McGraw-Hill). 

À l 'intention des é tudiants inscrits au B.Sc. (physique-pédagogie). 

Professeur: Phil ippe C O L L E 
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P H Y 2262 Physique statistique II (A) 

Processus quasi-statiques et mesures macroscopiques. Distribution cano
nique: approximation classique. Échanges thermodynamiques. Équi l ibre . 
Processus transitoires: Théorie c inét ique des processus de transport: 
notions. 

Auteurs r ecommandés : F . REIF , Statistical Physics: Berkeley Physics 
Course, Vo l . 5 (McGraw-Hill). 

À l 'intention des é tudiants inscrits au B.Sc. (physique-pédagogie). 

Professeur: Phil ippe C O L L E 

P H Y 2302 Phénomènes ondulatoires 

Principe de Huyghens; in ter férence par division de la surface d'onde: 
expér ience de Young, source ponctuelle, cohérence, diffraction de Fraun-
hofer, résolut ion des spectrographes à prisme, télescope, microscope, in
terférence de N fentes, réseaux, dispersion et résolution, diffraction de 
Fresnel, réseau zone. In ter férence par division d'amplitude: interféro
mê t re de Michelson, transformation de Fourier, filtres, i n te r fé romêt re 
de Fabry-Pérot . 

Auteur r ecommandé : G.R. F O W L E S , Introduction to Modern Optics 
(Holt, Rinehart & Winston). 

Professeur: Francis G U T M A N N 

P H Y 2482 Astrophysique I 

Observations photométr iques : magnitude, couleurs, rayonnement du 
corps noir et t empéra tu re . Observations spectroscopiques: classification 
spectrale, diagramme H-R, t empé ra tu r e spectrale, vitesse radiale. Étoi
les binaires, variables, novae, ma t i è re interstellaire, nucléogénèse. 
Auteur r ecommandé : T .L . SWHIART, Astrophysics and Stellar Astrono-
my (Wiley). 

Professeur: Francis G U T M A N N 

P H Y 2572 Physique moderne I 

Compléments sur la re lat ivi té . Aspects corpusculaires du rayonnement. 
Aspects ondulatoires des particules. Atome de Rutherford. Spectroscopie 
atomique. Théor ie de Bohr. Mécanique ondulatoire de Schrodinger. So
lution de cas simples: puits ou échelon de potentiel; oscillateur harmo
nique. 
Auteur r e commandé : A . BEISER, Perspectives of Modern Physics 
(McGraw-Hill). 

P ré requ is : M A T 1763; p ré requ is suggéré : P H Y 2113. 

Professeur: Jean-Louis A L L A R D 

P H Y 2592 Physique moderne II 

Théor ie de Schrodinger de l'atome d 'hydrogène. Atomes à plusieurs 
é lectrons; configurations é lectroniques. Spectres atomiques. Phénomé
nologie du noyau. Le deu té ron : solution approximative. Noyaux com
plexes: modèle de la goutte, aperçus sur le modèle en couches. Radio-
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activité et séries radioactives. Théorie de la dés intégrat ion alpha; aper
çus sur les autres modes. Réactions nucléaires : sections efficaces, éner
gie de réaction. Applications à l 'énergie solaire. 
À l 'intention des é tudiants inscrits au B.Sc. (physique-pédagogie). 
Professeur: Jean-Louis A L L A R D 

P H Y 2702 Physique du solide 

Structure cristalline, diffraction des rayons-X, p ropr ié tés thermiques, 
théor ie des é lectrons libres dans les métaux, é léments de la théor ie des 
bandes, applications aux semi-conducteurs. 

Auteur r ecommandé : C. K I T T E L , Elementary Solid State Physics: a 
Short Course (Wiley). 

P H Y 2813 Physique ma thémat ique I 

I — Revue d 'a lgèbre et d'analyse'vectorielle. Transformations l inéaires . 
Matrices. Tenseurs. II — Introduction aux fonctions d'une variable com
plexe. Fonctions analytiques. Représenta t ion de Cauchy. Séries de Lau
rent. Calcul des rés idus. Évaluat ion d ' intégrales . III — Équat ions diffé
rentielles et fonctions spéciales. Fonctions de Legendre et de Bessel. 
Solution en série. Classification des points singuliers. Équat ion et fonc
tion hypergéométr ique . P rob lème de Sturm-Liouville. 
Professeur: André L E M I E U X 

P H Y 2843 Électronique 

Blocs d'alimentation. Transistors à deux jonctions. Transistors à effet 
de champ. Circuits équivalents d'amplificateurs. Réponse en f réquence 
des amplificateurs; r ég ime stationnaire et r ég ime transitoire. Les ampli
ficateurs différentiels comme base des circuits in tégrés . L'effet de l a 
contre-réaction sur les caractér is t iques des amplificateurs. Mesure de 
faibles signaux. Bruit . Oscillateurs s inusoïdaux. Oscillateurs non-sinusoi-
daux. Multivibrateurs. Circuits logiques. 

Auteur r ecommandé S C H E L L I N G & B E L O V E , Electronic circuits, Dis
c rè te and Integrated (McGraw-Hill). 
Professeur: Cosmo C A R L O N E 

P H Y 2912 Travaux pratiques III (A) 

P H Y 2932 Travaux pratiques IV (A) 

P H Y 2934 Travaux pratiques IV 

Les travaux pratiques HI à V I sont r egroupés dans un laboratoire poly
valent unique offrant un choix d 'expér imenta t ion dans les d i f férents 
domaines de l a physique et ceci à des niveaux progressifs. 
Environ la moit ié des professeurs du Dépa r t emen t participent à l'enca
drement du laboratoire: chacun prend charge de quelques sujets de ma
nipulation et l 'un d'eux assure la coordination généra le du laboratoire. 
L a liste des expér iences disponibles est affichée avec les renseigne
ments de base: professeurs en charge, niveau, domaine, p ré requis , diffi
culté, durée , valeur c rédi tée . Les groupes d ' é tudiants prennent accord 
avec chaque professeur pour p répare r , puis mener à bien les manipu
lations. 
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Formation des maîtres 

Une fiche permet de suivre les an técédents et les p rogrès de chaque 
é tudiant . Le coordonnateur veille, avec les autres professeurs, à équili
brer les choix effectués par les é tudiants , compte tenu de leur orienta
tion généra le . 

Les travaux pratiques III, IV, V et V I correspondent au programme 
régul ie r r ecommandé . Ils supposent une présence de trois demi- journées 
par semaine au laboratoire. Les travaux pratiques notés (A) peuvent 
servir soit de compléments , soit de demi-charges de travaux pratiques. 
Auteurs r ecommandés : feuilles et cahiers d'instructions fournis; A . 
MELISSINOS, Experiments in Modern Physics (Académie Press, 1968). 
Groupe de professeurs; coordonnateur: professeur Reynald G A G N O N 

P H Y 3402 Théorie é lec t romagnét ique I 

Les champs multipolaires, équat ions de Maxwell , ondes é lectromagnéti
ques, vecteurs de Poynting, réflexion, réfraction, guides d'ondes. 
Auteur r ecommandé : J .B. M A R I O N , Classical Electromagnetic Radiation 
(Académie Press). 

Professeur: Jean L E F A I V R E 

P H Y 3603 Physique nucléa i re 

Concepts de base. Modèles nucléaires . Noyaux stables et noyaux radio-ac
tifs. Désintégrat ions alpha, bê ta et gamma. Interactions des rayonne
ments nucléaires avec la mat iè re . Réactions nucléaires . Fusion et fis
sion. Atomes mésoniques. Lois de conservation et symétr ies . 
Auteur r ecommandé: W.E . M E Y E R H O F F , É léments de physique nu
cléaire (Dunod). 
Professeur: Max K R E L L 

SCIENCES À L'ÉLÉMENTAIRE 

SCI 0103 Développement de l'esprit scientifique 

BUT: apprendre aux é tudiants-maîtres à penser et à t ravailler scienti
fiquement, à se poser des questions sur les phénomènes naturels qui les 
entourent et ensuite à y r épondre . 

Laboratoire sur: le ver à farine, la semence, l 'air, les gaz, les leviers, les 
os mystères . Démarches intellectuelles simples en sciences et analyse 
systématique des méthodes de travail scientifique: observation, mesure, 
mesures métr iques , classification, communication, inférence. Travail de 
recherche: expér iences expliquant les phénomènes naturels; matér ie l 
d'usage courant: didactique; montages à partir d 'expériences. 
Professeurs: Gisèle BOISSÉ et Gilles B R I L L O N 

SCI 0203 Organisation d'un laboratoire de sciences 

Récoltes de matér ie l vivant: organisation d'un nid de fourmis en labo
ratoire; collection de plantes, d'insectes, d ' inver tébrés ; é levage de che
nilles, d ' a r a i g n é e s . . . Notions d'écologie, montage de squelettes, incuba-
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tion d'oeufs. Piles e'c ampoules. Changements. Mobiles. Roches. Le mon
de, des petites choses. P ropr ié tés des liquides. Travail de recherche: 
montages; phénomènes naturels; t ravail de fiches. 
Professeurs: Gisèle BOISSÉ et Gilles B R I L L O N 

SCI 0303 É tude des démarches intellectuelles scientifiques 

Relation espace-temps. Contrôle des variables. I n te rpré ta t ion des don
nées. Définition opérat ionnel le . É laborat ion de modèles. Prédict ion. For
mulation d 'hypothèses. Expér imenta t ion . 

Professeurs: Gisèle BOISSÉ et Gilles B R I L L O N 

SCIENCES H U M A I N E S 
À L'ÉLÉMENTAIRE 

SHE 1103 Sciences humaines à l ' é lémentai re I 

Mises en situation qui permettront de: « s e sensibiliser à la complexi té 
du milieu social et humain • découvrir d'une manière inductive la no
tion de sciences humaines • explorer le contenu conceptuel des princi
pales disciplines des sciences humaines en fonction de la perception 
que se fait l'enfant de 6 à 12 ans de l 'histoire, de la géographie , de 
l'ethnologie, de l 'économique, de la science politique et de la sociologie. 
Professeurs: Micheline D. -JOHNSON et Roch C H O Q U E T T E 

SHE 2203 Sciences humaines à l ' é lémentaire II 

É tude du programme officiel du Ministère de l 'éducation en sciences 
humaines. Analyse des objectifs poursuivis (de connaissances, d'habi
letés intellectuelles, d 'habiletés méthodologiques, de comportement). 
Initiation à une pédagogie de groupe, en vivant, par l ' é laborat ion de 
projets (montage audio-visuel, scrap-book, maquette, etc.) un chemine
ment pédagogique personnel applicable au niveau é lémenta i re . 
Professeurs: Micheline D. -JOHNSON et Roch C H O Q U E T T E 

SHE 2303 Sciences humaines à l ' é lémentai re • 11 

Par des mises en situation, découvr i r ses propres ressources c réa t r ices 
dans la planification et l 'organisation pratique des projets d 'é tudes en 
sciences humaines à l ' é lémenta i re . Donner l'occasion de les appliquer 
dans le mil ieu scolaire par des exercices pratiques (stages). Analyser 
son cheminemént face au groupe et face à soi-même. 
Professeurs: Micheline D. -JOHNSON et Roch C H O Q U E T T E 
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Formation dis msitres 

SCIENCES H U M A I N E S 
DES RELIGIONS 

SHR 1783 Introduction à la sociologie des religions: le courant fonc
tionnaliste 

La question de la ou des fonction(s) sociale(s) de la religion a donné 
l ieu à nombre d 'hypothèses, de recherches et de polémiques en sociolo
gie depuis Spencer, Durkheim et surtout Malinowski jusqu 'à nos jours 
(Pearsons, Yinger, O'Dea, etc.) en particulier dans la zone culturelle 
anglo-américaine. De plus, nul n'ignore l 'attrait de la théor ie des be
soins psychologiques ou sociologiques sur les hommes d'action: l 'effi
cace de l'action exigerait que toute intervention soit o r ientée en fonc
tion de ces besoins. Ce cours se veut une introduction critique (grâce à 
un textbook historiographique) à cette p roblémat ique fonctionnaliste. 

THÉOLOGIE 

T H E 1023 Histoire du salut et salut de l 'histoire 

Présenta t ion des grands courants de l 'histoire du salut à partir d 'Abra
ham jusqu 'à Jésus-Christ, puis de l 'Église à la Parousie. — In terpré ta
tion de ces événements dans l 'histoire à l'aide des catégories salut, his
toire et historicité, langage et parole, rencontre et mys tère . — Outillage 
d'investigation selon les couples exégèses et inspiration, théologie et 
dogme, magis tère et tradition. 

THE 1103 La foi d 'Israël 

THE 1113 Anthropologie théologique fondamentale 

Si tuée en théologie fondamentale cette introduction à l 'anthropologie 
théologique doit manifester l a dimension anthropologique i nhé ren te au 
discours théologique. Dans cette perspective d'une théologie anthropolo
gique, le cours entreprend l 'examen de l a possibili té et des conditions 
d'une anthropologie théologique, i.e. une i n te rpré ta t ion fondamentale 
de l'homme à la lumière de la Révélation de façon à faire appara î t r e le 
rapport entre les affirmations de cette Révélat ion et la question de 
l'homme. — Confrontation des multiples discours sur l 'homme et visée 
formelle du discours théologique. — Le rapport nature-grâce comme 
structure de l'homme. — Situation de l 'anthropologie théologique dans 
l'ensemble de l a théologie. 

T H E 1133 Révélation, foi et tradition ecclésiale 

L a révélat ion et la foi comme chassé-croisé du rapport PAROLE-ÉCOU
T E : 1 - dans l 'Écr i ture et chez les Pè re s : dimensions active et noét ique: 
révélat ion de Dieu et de l'homme, t émoignage d 'Évangile, Mystère chré
tien et théologie du Verbe; 2 - chez Augustin face au pélagianisme et 
chez Thomas d 'Aquin utilisant les données d'Aristote; 3 - selon quelques 
é tapes majeures de réflexion en regard du protestantisme, du rationa
lisme et du f idéisme, du modernisme et de la situation p résen te de l 'É
glise et du monde. 
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THE 1403 La foi dans la Bible 

T H E 1643 Thèmes patristiques 

T H E 2003 Nouveau Testament II 

Les Évangiles synoptiques. — Jésus dans les Synoptiques: 1) d ébu t s en 
J udée ; prédicat ion de Jean-Baptiste; b ap tême et tentation de Jésus . 2) 
minis tère en Galilée: débu t du min is tè re gal i léen; discours inaugural 
(sermon sur la montagne); discours parabolique. 3) montée à J é ru sa l em 
selon Luc. 4) discours eschatologique; passion et r ésurrec t ion . 5) les 
évangiles de l'enfance. 

T H E 2543 Histoire de l 'Église II 

Le passage d'une Église de Chré t ienté à une Église de Renaissance. L'É
glise de la Réforme et de l a Contre-Réforme; l 'anglicanisme et le cal
vinisme. L a ré forme tridentine. L'église de France au XVTIe siècle. Jan
sénisme et quiét ismc. L 'Église et le siècle des Lumières . L 'Église et l a 
Révolution française. Le X IXe siècle catholique, etc. 
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