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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DES ARTS 

Faculté des arts 

Direction de la Faculté 

CONSEIL 

Doyen 
Roma DAUPHIN 

Vice-doyen 
Antoine SIROIS 

Secrétaire 

André NORMANDEAU 

Conseillers 
Roch BASTIEN (économique) 
Roger TREMBLAY (études anglaises) 81-82 
Larry SHOULDICE (études anglaises) 82-83 
Pierre MARTEL (éludes françaises) 
Jean-Marie DUBOIS (géographie) 81-82 
Roch CHOQUETTE (géographie) 82-83 
Bernard CHAPUT (histoire) 
Maurice GAGNON (philosophie) 81-82 
Laurent GIROUX (philosophie) 82-83 
Jean-Michel MASSE (psychologie) 
Julio RODRIGUEZ (service social) 
Rodolphe LAÇASSE (CELEF) 81-82 
Marcel LAFLAMME (IRECUS) 81-82 
Yvon LAFRAMBOISE (programme de formation des maîtres) 81-82 
Micheline DUMONT (programme de formation des maîtres) 82-83 
Deux professeurs 
Deux étudiants 
Un représentant du personnel de soutien 82-83 

PERSONNEL DE LA DIRECTION 
Jean-Marc HOULE, secrétaire administratif 
Claudette CORBEIL, assistante (secteur académique) 
Maurice FECTEAU. assistant (secteur administratif) 
Gilles DUNBERRY (attaché d'administration pédagogique) : administra
tion 
Pierre GUÉRIN (attaché d'administration pédagogique) : B.A. général 
81-82 
Marcel RANCOURT (attaché d'administration pédagogique) : recherche 
81-82 

Corps professoral 

DÉPARTEMENT D'ÉCONOMIQUE 

Professeurs titulaires 
D'AMOURS Alban, B.A.. B.Sc.Soc, M.Sc.Soc. (économique) (Laval) 
PELLETIER Gérard-R.. B.A.. B.Sc.Soc, M.Sc.Soc. (économique) (La
val), D.E.S.. Doctorat d'État (sciences économiques) (Aix-Marseille) 

Professeurs agrégés 
ASCAH Louis-Gordon. B.A. (Montréal). M.A.. Ph.D. (économique) 
(McGill) 
BASTIEN Roch, B.A., B.Sc.Soc, M.Sc.Soc. (économique) (Laval) 
DAUPHIN Roma. B.A. (sciences économiques) (Montréal). M.A. (écono
mique) (Ottawa) 
HANEL Pelr, M.Sc.Tech. (Prague), Ph.D. (économique) (Dalhousie) 
LARIN Gilles-N.. B.A. (Montréal), B.A.. M.A. (économique), Ph.D. 
(McGill) 

LATULIPPE Jean-Guy. B.A., B.Sc.Soc, M.Sc.Soc (économique) (La
val) 
ROY Gérald, B.Sc.Com.. L.Sc.Com., D.E.S. (économie appliquée) 
(Montréal) 

Professeurs adjoints 
HAMOUDA Omar, B.A. (Essex). M.A. (McMaster), Ph.D. (McGill) 
ST-PIERRE Claude. B.A.A. (H.E.C.) 

Chargés d'enseignement 
ALLARD Mar ie" . B.Sc. (mathématiques), M.Sc. (économique) (Mont
réal) 
GRENIER Gilles' 
LEVESOUE. Suzanne 

DÉPARTEMENT D'ÉTUDES ANGLAISES 

Professeurs titulaires 
JONES Douglas-G.. B.A. (McGill). M.A. (anglais) (Queen's) 
SUTHERLAND Ronald, B.A., M.A. (anglais) (McGill). Ph.D. (Wayne) 

Professeurs agrégés 
COCHRANE Jack. B.Arch. (Pennsylvania). M.Th. (Dallas) 
MALUS Avrum, B.A. (McGill). M.A. (anglais) (Rutgers). Ph.D. (Montréal) 
SHOULDICE Larry. B.A. (York). M.A. (Sherbrooke), Ph.D. (littérature 
comparée) (Montréal) 
TREMBLAY Roger, B.A. (Sherbrooke, L. ès L., CAPES, M.A. (anglais) 
(Montréal) 
VIGNEAULT Jean. B.A. (Laval), M.A. (anglais) (Montréal), M.A. (anglais) 
(Toronto). Ph.D. (Londres) 

Professeur adjoint 

GREENSTEIN Michael, B.Sc. (York), M.A. (New York), Ph.D. (York) 

DÉPARTEMENT D'ÉTUDES FRANÇAISES 

Professeurs titulaires 
BAZINET André. B.A., B.Péd.. M.A. (lettres) (Montréal) 
BEAUCHEMIN Normand. B.A.. L. ès L. (Laval), D. d'U. (linguistique) 
(Strasbourg) 
BONENFANT Joseph. B.A. (Laval). L. ès L. (Montréal). D.d'U. (littérature 
française) (Paris) 
BRODEUR Léo-A., B.A. (Manitoba), M.A. (français), D.d'U. (études fran
çaises) (Laval) 
BROSSEAU Guy, B.A., B.Ph. (Montréal). L.Ens.Sec. (français-latin), 
M.A. (latin) (Sherbrooke) 
COLLINGE Pierre. L.L.D. (Liège), M.A. (linguistique) (Montréal) 
DUPUIS Hervé. B.A., L. ès L . CAPES. D.E.S. (Montréal), D.3« cycle (Aix) 
LAÇASSE Rodolphe. B.A., L. ès L.. M.A. (anglais) (Montréal). D.d'U. 
(Fribourg) 
MARTEL Pierre. B.A.. L. ès L. (Laval), M.A. (linguistique), D.3e cycle 
(philologie) (Strasbourg) 
NAAMAN Antoine, L. ès L.. Dipl.Sup. (journalisme) (Le Caire), D.E.S. 
(lettres modernes). D.d'U., D. ès L. (Paris) 
PAINCHAUD Louis. B.A., M.A., Ph.D. (linguistique) (Montréal) 
SIROIS Antoine, B.A.. L. ès L. (Montréal), Dipl.Th. (Sherbrooke), D.d'U. 
(littérature comparée) (Paris) 

Prolesseurs agrégés 
FOREST Jean, B.A. (Sudbury). M.A. (études françaises), D.d'U. (Laval) 
GIGUÊRE Richard. L. ès L.. M.A. (français) (Sherbrooke), Ph.D. (Colom
bie-Britannique) 
GIROUX Robert, B.A. (Montréal). M.A. (McGill). D.3e cycle (lettres mo
dernes) (Paris) 
LEARD Jean-M., L. ès L., CAPES, D.E.S. (langues classiques) (Rennes), 
D 3 e cycles (Paris) 
MICHON Jacques. B.A. (Montréal), M.A. (McGill), D.3e cycle (Paris) 

• 1981-1982 seulement 
*• 1982-1983 seulement 
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THÉORET Michel, B.A., L. ès L., CAPES. D.E.S.. Ph.D. (études classi
ques) (Montréal) 

Professeurs adjoints 
LAFRAMBOISE Yvon. B.A. (Montréal). B.Sp. (linguistique) (UQAM), 
M.Éd. (McGill) 
VINET Marie-Thérèse, L. ès L.. M. Ling.. D. Ling. (Paris) 

DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE 

Professeurs titulaires 
BONN Ferdinand, L. ès L , M.Sc. D.3" cycle (géographie) (Strasbourg) 
GAGNON Robert, B.A. (Sherbrooke). M.A. (géographie) (Montréal), 
D.3e cycle (géographie) (Aix) 
PAOUETTE Romain, B.A. (Montréal). L.Ph. (Toronto), L.Th. (Heylhrop), 
M.A., Ph.D. (géographie) (McGill) 
STANEK Oleg, ingénieur (Prague), D. és Se. (techniques urbanisme) 
(Brno) 

Professeurs agrégés 
BOISVERT Jean-Jacques, B.A. (Ottawa), M.A. (géographie) (Montréal), 
D.d'U. (géographie) (Grenoble) 
CHOOUETTE Roch, B.Com. (Ottawa). L.Ens.Sec, L. ès L., M.A. (géo
graphie) (Sherbrooke) 
DUBOIS Jean-Marie. B.A.. L. ès L.. M.A. (géographie) (Sherbrooke) 
GWYN Hugh, B.Sc, M.Sc. (geology) (McGill), Ph.D. (geology) (Wes
tern) 
NADEAU Roger, B.Péd. (Montréal). L. ès L., M.A. (géographie) (Sher
brooke), D.3e cycle (géographie) (Nice) 
POULIN André, B.A. (Laval), M.A. (géographie) (Montréal) 
POULIOT Marcel, B.A., L. ès L . M.A. (géographie) (Laval) 

Professeurs adjoints 
MORIN Denis, B.A., M.A. (géographie) (Laval), Ph.D. (géographie) 
(Liège) 
RHÉAULT Michel, B.A., L. ès L. (Sherbrooke). Cert.Sc.Éduc (UQTR), 
M A (géographie) (Ottawa) 

DÉPARTEMENT D'HISTOIRE 

Professeurs titulaires 
CNOCKAERT Lucienne, B.A.. L.Péd., D.Ph. (lettres) (Louvain) 
DE BOJANDA J.-Martinez, L.Hist.Ecc. L.Th.. D.Th. (Grégorienne), D.3« 
cycle (histoire) (Paris) 
DÉSILETS Andrée, B.A. (Sherbrooke), M.A. (Bishop's). L. ès L, D.E.S., 
D. ès L. (histoire) (Laval) 
LACHANCE André-L, B.A., B.Péd.. B.Hist.. L. ès L.. D.E.S. (histoire) (La
val), D. ès L. (histoire) (Ottawa) 
SPIRIDONAKIS Basile, B.A. (New York), M.A. (histoire) (Columbia). 
D.d'U. (Paris) 

Professeurs agrégés 
CHAPUT Bernard. B.A. (Montréal). L.Ph. (Paris), M.A. (sciences médié
vales) (Montréal) 
CHOTARD Jean-René. L. ès L.. D.E.S. (histoire), CAPES, D.3« cycle 
(histoire) (Haute-Bretagne) 
DUMONT Micheline, B.A.. L. ès L. (Montréal). D.E.S. (histoire) (Laval) 
KESTEMAN Jean-Pierre. B.Hst.Art, L.Ph.L. (Louvain) 
LAPERRIÈRE Guy, B.A., M.A. (sciences médiévales) (Montréal), D.3° 
cycle (histoire contemporaine) (Lyon) 
LAVALLÉE Jean-Guy. C.E.S. (histoire-géographie) (Laval) 

Professeurs adjoints 
SOUTHAM Peter. B.A. (Toronto). L. ès L., M.A. (histoire) (Montréal) 
VANDAL Gilles. B.A., M.A. (histoire) (Ottawa). Ph.D. (hislory) (William 
and Mary) 

DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE 

Professeurs titulaires 
GAGNON Maurice. B.A., B.Ph.. L.Ph. (Ottawa), D.Ph. (Laval) 
GIROUX Laurent, B.A., L.Ph.. L.Th. (Montréal). D.Ph. (Heidelberg) 
TCHAO Joseph. L.Ph.. L.Th. (Rome). D.Ph. (Louvain) 
VALCKE Louis, LL.D.. B.Ph.. L.Ph.. D.Ph. (Louvain) 

Professeur agrégé 
LUC Laurent-P., B.A. (Sherbrooke). B.Ph., L.Ph. (Laval) 

Professeurs adjoints 
BIAIS Michel-J., 8.A., M.A. (philosophie) (Sherbrooke) 
LEGAULT Georges-A„ B.Ph.. LL.L.. M.A.. Ph.D. (philosophie) (Montréal) 

DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE 

Professeurs titulaires 
CHARBONNEAU Claude. B.Ph.. L.Ph., Ph.D. (psychologie) (Montréal) 
L'ÉCUYER René, B.Ph., L.Ph., Ph.D. (psychologie) (Montréal) 
ST-ARNAUD Yves, B.Ph., L.Ph.. Ph.D. (psychologie) (Montréal) 

Professeurs agrégés 
CARRIÈRE André, B.A., B.Ph., L.Ph. (psychologie) (Montréal) 
MASSE Jean-Michel. B.A.. B.Ph.. L.Ph. (psychologie) (Montréal) 
NORMANDEAU André. B.A.. B.Ph.. L.Ph., (psychologie) (Montréal) 
PAYETTE Maurice. B.A., B.Th. (Montréal), C.E.S. (psychologie sociale). 
Dipl. Hautes Études, Ph.D. (psychologie) (Paris) 
SAZIOUK Alexandre. L.Ps. (Louvain), Ph.D. (Montréal) 
TRUDEAU Solange, B.A., B.Ph., L.Ph. (psychologie) (Montréal) 

Professeurs adjoints 
ALLAIRE Denis. B.A., B.Sp. Ps., M.A. (psychologie) (UQAM) 
BERGERON Richard. B.A., B.Ph., L.Ph. (psychologie) (Montréal) 
JINCHEREAU Francine. Inf. Hyg. (Montréal) 
LESCARBEAU Robert. B.Comm.. M.Éduc. (Montréal) 
NISOLE Jean-André. C.Ps.. L.Ps. (Louvain) 
PROULX Jacques, B.Sp. (théologie) (UOTR), M.Ps. (Sherbrooke) 

DÉPARTEMENT DE SERVICE SOCIAL 

Professeur titulaire 
PERRON Jules, M.A. (sciences sociales et politiques) (Ottawa) 

Professeurs agrégés 
DESLAURIERS Jean-Pierre. B.A., B.S.B.. M.S.S. (Laval), Ph.D. (To
ronto) 
EGLI André, B., M.A. (service social) (Montréal), D.S.S. (Toronto) 
GENDRON Jean-Louis, B.A., M.S.S., Ph.D. (Laval). DESSS (Sher
brooke) 
LEFRANÇOIS Richard, B.Sc. (sociologie) (Ottawa), M.Sc, Ph.D. (socio
logie) (Laval) 
MITTON Roger, LL.L. (Haïti). M.A. (sociologie) (Nashville) 
NÉLISSE Claude. Dipl. Hautes Études de communication sociale (Tour
nai). D.3e cycle (sociologie) (Aix) 
PAOUETTE Lucien, B.A.. M.A. (service social) (Montréal) 

Professeurs adjoints 
BEATTIE Margaret. B.A. (sciences politiques) (Saskatchewan), M.A. 
(Queen's). Ph.D. (Alberta) 
BEAUCHAMP Jean-Jacques. B.A., B.S.S. (Montréal). M.S.S. (Ottawa) 
BOLDUC Nicole, B.Péd. (Sherbrooke). M.Ser.Soc. (Laval) 
DION Paul, B.S.S. (Montréal) 
G RAVEL Jean-Paul. B.Sc. M.Sc. (sociologie) (Laval) 
MALAVOY Marie. B.S.S.. M.S.S. (Montréal) 
ROBITAILLE Thérèse. B.A., B.Ser.Soc. (Laval) 
RODRIGUEZ Monica, M.D. (Toulouse), L.Sc.Pêd.. Ph.D. 
RODRIGUEZ Julio. Dipl. d'avocat (Argentine) 

CHARGÉS DE COURS 
ABASTADO, Maurice" 
ALLAIRE. François 
AMAMI, Mokhtar* 
ANTONIOU, Andréas' 
AUDET, Liette' 
BACHAND, Robert" 
BARIL-JONES. Monique' 
BARRIÈRE, Suzanne" 
BEAUCHAMP, Claude 

• 1981-1982 seulement 
" 1982-1983 seulement 
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BEAUDRY, Jacques" 
BÉDARD. Guy 
BÉLANGER-CAREY. Élaine' 
BELZILE, Danielle" 
BERGER. Richard" 
BERGERON, Gilles* 
BERLAND. Guy 
BERNIER, Ma rc " 
BIBEAU. Alain" 
BOILEAU. Hélène 
BONNEAU. Pierre 
BOONE. Annie* 
BOUFFARD. Léandre 
BOUTINET. Jean-Pierre" 
BOYNARD. Janine* * 
BROCHU, Pierre! 
BROCHU. Richard 
BROUILLETTE, Pauline* 
BRULOTTE. Raymond" 
BRUNELLE-LAVOIE, Louise 
BURNONVILLE. Francine** 
CAJOLET-LAGANIÊRE. Hélène 
CAPPON-CORMAC. Gérard 
CARDINAL. Pierre" 
CASTONGUAY. Jean 
CHAPUT. Louise" 
CHARBONNEAU, Francine" 
CHAREST. Roger* 
CHEVRIER. Robert" 
CHIASSON. Nicole 
CLÉMENT. Michel" " 
CLIMACO DOS SANTOS, Edmun 
CLOUTIER. Yvan 
COLLE, Catherine* 
COLLERETTE. Pierre* * 
COULIBALY. Nabe-Vincent 
CYR, François 
DAGENAIS. François 
DAIGLE. Johanne" 
DAOUST. Gaélan 

DEBAILLEUL, Guy* 
DÉLISLE. Gilles 
DESCHESNES, Pierre" 
DESFORGES, Jean-Guy* * 
DESMARAIS. Guy 
DESROCHES. Henri* * 
DION. Léon" 
DION, Mario* 
DIONNE, Michel" 
DORIN. Nicole 
DUFOUR. Jean-Marie* 
DUFRESNE-PRATTE, Nicole* 
DUGUAY. François 
DUMAS, Denis* 
DUPLANTIE. Jean-Pierre* 
ELDER, Jo-Anne' 
FAFARD, Gilbert" 
FORGET, Yvon* 
FOURNIER, Danielle 
FOURNIER. Robert 
FRANCOLI. Yvette* * 
GAGNON. Charles 
GAGNON, Jean 
GAGNON, Serge* * 
GENDREAU. Pierre* 
GERVAIS. André" 
GHANEM. Hanna (Jean)* 
GIRARD, Anne-Marie" 
GOSSELIN, Michel " 
GOUIN. Daniel-Mercier* 
GRATTON, Denis" 
GRENIER, Maryelle' 
GRIMARD. Normand 
GUEDJ. Claude* 
GUILLET, Danielle" 
GUINDON, Jean-Charles" 
HAECK. Philippe" 
HAMBLETON. High George" 
HÉBERT, Lorraine* 
HÉBERT, Mario* * 
HENRI, Joël* 
HUMBERT, Colette* 
JACOB. André* 
JACQUES, André 

JALBERT, Jacques** 
JEAY, Madeleine* 
JOUSSELIN. Jean-Pierre 
JULIEN, Jacques 
KRISTEN. Christian" 
LABRECQUE. Jacqueline 
LAÇASSE. François* 
LACHANCE. Jean-François* " 
LACROIX, Marie-Johanne" 
LAFLEUR. Andrée 
LAFONTAINE. Anne " 
LAGUEUX. Maurice* 
LAMOTHE-BRETON, Diane* 
LANCTOT. François* * 
LANDRY, Raymond J . 
LANGEVIN. Edith 
LANGLOIS. Richard 
LARIVEY, Michelle 
LAURIN, Yvan 
LAUZIER, Diane* * 
LAUZON. Jean* 
LAVERDIÉRE, Raymond* 
LAVIGNE. Louis-Dominique 
LAZURE. Madeleine 
LE POUTLIER. François* 
LEGAULT. Joanne* 
LEMAY, Diane" 
LEMELIN. André 
LEMELIN. Jean-Marc 
LEPELLEY. René* 
LEROUX. Armand* 
LEROUX. Jean 
LÉVESQUE. Madeleine 
LÉVESQUE. Suzanne* * 
LUCAS. Mario 
LUSSIER-HAMEL. L i s e " 
MAILLET. Normand* " 
MARTEL. Sylvie-Anne" 
MASSEY, Michael** 
MASSON, Yves** 
MAYRAND, Madeleine 
MCDOUGALL. Gilles* * 
MERCIER. Elizabeth 
MERCIER, François 
MICHAUD. Jean-Claude* 
MISPELBLOM. Frédérik" 
MONTOUR. Richard" 
MORCOS. Lo re " 
MYHUL, Ivan M.* 
NADEAU, Francine 
NESPOULOUS. Jean-Luc* 
NOËL, Fernando" 
NOREAU. Renée* 
NORMAND1N. Gérard* 
OUELLETTE. Y v a n " 
PAOUETTE, Nicole* 
PARENT, Michel'* 
PELLETIER. Bernard* * 
PILON, Jean-Marc* 
PONTBRIAND. Denis' 
POULAIN. André 
PRÉVOST, Christian' 
PROULX, Jean-René' 
QUINTAL. Michel* 
REINBOLD, Jacques' 
RETHIER. Anicef 
RINFRET, Michèle 
RIVARD, Guy 
ROBERT, 8ernard' 
ROBERT. Guy 
ROY, Lyse' 
ROY, Pierre 
ROY. Roger 
SAINT-JARRE. Chantai' 
SAUNIER, Michèle" 
SAVARD, Liane* * 
SAVARIA. Marc* 
SÉGUIN, Angèle" 

* 1981-1982 seulement 
" 1982-1983 seulement 
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SHARPE, Andrew* 
SOVEZ. J e a n " 
ST-JACQUES, Denis" 
ST-JARRE. Chantai* 
ST-LAURENT. Marc 
SUTTO. Claude 
TARDY. Lisette 
THÉRIAULT, Vincent" 
THIBAULT, Marc* 
VACHON. Jacques* 
VAILLANCOURT. François* * 
VALLÉE. Jocelyn" 
VÉZINA. Éva 
VÉZINA. Gérald 
VIANNEY, Claude* 
VUILLEMIN. Jules* 
WILMOT. Rod 

Baccalauréat en économique 

GRADE : Bachelier ès arts (B.A.) 

OBJECTIFS 
L'étudiant aura acquis une formation générale en économique qui lui 
donnera une capacité d'intervention, en tant qu'économiste, dans diffé
rents milieux et différentes sociétés. 
Dans une perspective d'éducation continue, l'étudiant doit connaître les 
méthodes d'apprentissage et comprendre les londements essentiels qui 
lui permettront de mettre constamment à jour sa formation d'écono
miste. 

L'étudiant doit avoir une vue d'ensemble des problèmes humains, so
ciaux et individuels, et être en mesure de situer l'économique dans cet 
ensemble afin de devenir un agent social efficace. 
L'étudiant doit avoir une connaissance minimale et critique des différen
tes approches de l'économique. 
L'étudiant doit développer un esprit scientifique qui lui permettra non 
seulement de comprendre les problèmes économiques, mais encore de 
proposer des solutions concrètes. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Le diplôme d'études collégiales avec le profil 10.2 ou 10.4 

RÉGIME PÉDAGOGIQUE : coopératif obligatoire depuis sep
tembre 1982 

TOTAL DES CRÉDITS EXIGÉS : 90 

MINEURES POSSIBLES : études anglaises, études françai
ses, géographie, histoire, mathématiques, philosophie 

PROFIL DES ÉTUDES 

ECN 564 Économie internationale 3 
ECN 668 Séminaire de synthèse 3 

Activités pédagogiques d option (27 crédits) 
CR 

ECN 223 Institutions financières et fiscales 3 
ECN 322 Histoire du développement économique du Québec 3 
ECN 330 Problèmes économiques du Québec 3 
ECN 442 Systèmes socio-économiques II 3 
ECN 443 Démograpie 3 
ECN 444 Problèmes économiques du tiers-monde 3 
ECN 446 Politique économique 3 
ECN 447 Économie des ressources renouvelables 3 
ECN 450 Histoire de la pensée économique I 3 
ECN 460 Hisloi-e de la pensée économique 11 3 
ECN 541 Laboratoire d'économétrie 3 
ECN 552 Économie du travail I 3 
ECN 553 Économie de la coopération I 3 
ECN 554 Introduction â l'économétrie II 3 
ECN 555 Micro-économique III 3 
ECN 556 Macro-économique III 3 
ECN 560 Théorie du commerce international 3 
ECN 561 Théorie monétaire 3 
ECN 562 Organisation industrielle 3 
ECN 567 Monnaie el crédit 3 
ECN 641 Économie des transports 3 
ECN 642 Économie régionale 3 
ECN 643 Économie de la santé 3 
ECN 644 Économie appliquée 3 
ECN 645 Économie de l'agriculture 3 
ECN 646 Économie de la sécurité sociale 3 
ECN 651 Économie de la coopération II 3 
ECN 652 Économie des ressources 3 
ECN 660 Économie des finances internationales 3 
ECN 661 Économie du travail II 3 
ECN 662 Économie des finances publiques 3 
ECN 663 Conjoncture économique 3 
ECN 664 Introduction â l'économie du développement 3 
ECN 665 Théorie du bien-être 3 
MAT 192 Algèbre linéaire 4 
MAT 194 Calcul différentiel et intégral t 3 
STT 129 Statistique I 3 

Activités pédagogiques au choix (18 crédits) 

MODALITÉS DU RÉGIME COOPÉRATIF 
Ce programme comporte trois stages coopératifs dont le premier débute 
après la troisième session de cours. L'agencement des cours et des sta
ges est présenté ci-après. 
S : session de cours 
T : stage 

1™ année 2* année 3* année 

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT 

S-1 S-2 S-3 T-1 S-4 T-2 S-5 T-3 S-6 

Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits) 
CR 

ECN 101 Principes d'économie 3 
ECN 113 Introduction aux modèles économiques linéaires 3 
ECN 114 Histoire des faits économiques 3 
ECN 120 Statistiques préparatoires â l'économétrie 3 
ECN 121 Systèmes socio-économiques I 3 
ECN 215 Micro-économique I 3 
ECN 216 Macro-économique I 3 
ECN 224 Introduction â l'histoire de la pensée économique I 3 
ECN 225 Micro-économique II 3 
ECN 226 Macro-économique II 3 
ECN 244 Introduction à l'histoire de la pensée économique II 3 
ECN 331 Introduction à l'économétrie I 3 
ECN 542 Éléments d'économie marxiste I 3 

* 1981-1982 seulement 
** 1982-1983 seulement 

MINEURE EN ÉCONOMIQUE (30 crédits) 

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits) 

CR 
ECN 215 Micro-économique I 3 
ECN 216 Macro-économique I 3 
ECN 225 Micro-économique II 3 
ECN 226 Macro-économique II 3 

Activités pédagogiques à option (18 crédits) 
Les activités sont choisies parmi les activités offertes dans te cadre du 
programme de baccalauréat en économique. 
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Baccalauréat en études anglaises 

GRADE : Bachelier ès arts (B.A.) 

OBJECTIFS 

L'étudiant connaîtra en profondeur la langue anglaise et les littératures 
d'expression anglaise. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Le diplôme collégiale avec le profil 10.5 ou une préparation jugée satis
faisante 

TOTAL DES CRÉDITS : 90 

MINEURES POSSIBLES : économique, études françaises, 
géographie, histoire, pédagogie, philosophie, théologie 

PROFIL DES ÉTUDES 

OBJECTIFS 

Concentration études littéraires et culturelles 
Ce programme donne à l'étudiant une formation de base grâce à l'ac
quisition des connaissances fondamentales en études littéraires et 
grâce également â l'apprentissage des méthodes d'approche de textes 
Irançais et québécois. L'étudiant aura donc une formation spécialisée 
puisqu'il aura non seulement approfondi ses connaissances, mais aussi 
parce qu'il aura développé son habileté à utiliser les connaissances ac
quises par la pratique des dites méthodes. Il possédera une formation 
de littéraire supposant une connaissance approfondie des aspects prati
ques et théoriques des études littéraires. 

Concentration linguistique 
Ce programme permet â l'étudiant d'acquérir une formation de base en 
linguistique, c'esl-â-dire, dans les principaux domaines de la science du 
langage dans ses aspects pratique et théorique. De plus, l'étudiant ac
quiert une formation spécialisée puisqu'il approfondit les différentes mé
thode d'analyse pratiquées en linguistique, en particulier les théories lin
guistiques contemporaines développées dans les domaines de la 
phonétique, de la morphosyntaxe, de la lexicologie, de la sémantique, 
de la statistique linguistique et de la sociolinguislique. Ce programme 
comporte en effet de nombreuses applications, notamment en québé
cois et en sociolinguistique. 

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits) 

ANG 130 Introduction â la littérature 
ANG 220 Expression écrite I 
ANG 221 Expression écrite II 
ANG 230 Genres littéraires : le conte, la nouvelle et le roman 
ANG 232 Genres littéraires : la poésie 
ANG 234 Genres littéraires : le théâtre 
ANG 235 Genres littéraires : l'essai et la prose connexe 
ANG 387 Histoire de la langue anglaise 

Activités pédagogiques à option (48 crédits) 

Seize activités parmi les suivantes 

ANG 350 Panorama de la littérature américaine I 
ANG 351 Panorama de la littérature américaine II 
ANG 380 La linguistique anglaise 
ANG 381 Didactique de l'anglais l 
ANG 382 Didactique de l'anglais II 
ANG 383 Stylistique comparée du français et de l'anglais 
ANG 420 L'expression verbale I 
ANG 421 L'expression verbale II 
ANG 429 Roman du XX e siècle 
ANG 430 Poésie du XX* siècle 
ANG 431 Le théâtre moderne 
ANG 442 Les romanciers britanniques modernes 
ANG 450 Panorama de la littérature du XVII» siècle I 
ANG 451 Panorama de la littérature du XVIIIe siècle I 
ANG 485 La linguistique et l'enseignement de l'anglais langue 

seconde au secondaire 
ANG 520 Traduction littéraire I 
ANG 530 Lectures dirigées I 
ANG 543 Le drame anglais jusqu'à Shakespeare 
ANG 545 Shakespeare et ses contemporains 
ANG 560 La poésie canadienne-anglaise 
ANG 561 La prose canadienne-anglaise 
ANG 620 Atelier de création littéraire I 
ANG 636 Aspects comparatifs des littératures anglaise et 

française I 3 

Activités pédagogiques au choix (18 crédits) 

MINEURE EN ÉTUDES ANGLAISES (30 crédits) 
Les activités sont choisies parmi les activités offertes dans le cadre du 
baccalauréat en études anglaises. 

Baccalauréat en études françaises 

CR 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

CR 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Concentration rédaction-recherche 
L'étudiant acquiert la parfaite maîtrise de sa langue maternelle, ce qui le 
rend apte à rédiger des textes de toutes sortes, à effectuer les recher
ches préalables nécessaires à la rédaction de ces derniers. Il peut aussi 
réviser un texte pour le rendre correct, clair et adapté au lecteur. De 
plus, grâce à des cours obligatoires et des cours de spécialisation, il 
parfait ses connaissances en communication. Ce programme rend donc 
l'étudiant apte à agir comme recherchiste dans les domaines de l'infor
mation, des communications et de la terminologie. 

Concentration théâtre 
L'étudiant s'initiera aux aspects pratiques et théoriques du théâtre d'ani
mation, s'entraînera aux diverses techniques du théâtre, s'initiera à la re
cherche fondamentale en théâtre d'animation et participera à plusieurs 
montages de pièces. Cette formation spécialisée lui permettra d'acqué
rir une formation d'animateur en lui donnant le savoir-être et le savoir-
faire nécessaires, le théâtre étant ici conçu comme une pratique et un 
médium de communication et d'expression populaires. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Le diplôme d'études collégiales avec te profil 10.5 ou une préparation 
jugée satisfaisante 

TOTAL DES CRÉDITS EXIGÉS : 90 

CONCENTRATIONS : études littéraires et culturelles, linguisti
que, rédaction-recherche, théâtre 

MINEURES POSSIBLES : économique, études anglaises, 
géographie, histoire, pédagogie, philosophie, théologie 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités de concentration 

ÉTUDES LITTÉRAIRES ET CULTURELLES 

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits) 

FRN 100 Histoire générale de la littérature 
FRN 110 Introduction à la sémiologie 
FRN 120 Introduction â la sémiotique 
FRN 130 Théorie générale de la littérature 
FRN 140 Programme de lectures I 
FRN 150 Programme de lectures II 
LNG 100 Introduction à la linguistique 

CR 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

GRADE : Bachelier ès arts (B.A.) 
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Activités pédagogiques à option (54 crédits) 

Une activité parmi les deux suivantes 

FRN 160 Initiation â la littérature dramatique 
FRT 100 Initiation pratique au théâtre d'animation 
Une activité de phonétique (LNG 110 recommandé) 
Une activité de sémantique (LNG 120 recommandé) 
Une activité de sigle FRN 
Une activité de sigle FRR 
Deux activités de sigle LNG 

Un bloc d'activités parmi les deux suivantes 
1) Sept activités de sémiotique/sémiologie 

Quatre activités de critique psychanalytique 
ou 

de critique sociologique 
2) Quatre activités de sémiotique/sémiologie 

Sept activités de critique psychanalytique 
ou 

de critique sociologique 

Activités pédagogiques au choix (15 crédits) 

LINGUISTIQUE 

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits) 

FRN 120 Introduction à la sémiolique 
LNG 100 Introduction à la linguistique 
LNG 110 Phonétique I (français oral) 
LNG 120 Sémantique I 
LNG 130 Introduction à la linguistique diachronique 
LNG 140 Problèmes généraux du franco-québécois 
LNG 401 Grammaire descriptive 

Activités pédagogiques â option (54 crédits) 

Une activité parmi les deux suivantes 

FRN 160 Initiation à la littérature dramatique 
FRT 100 Initiation pratique au théâtre d'animalion 

Une activité de sigle FRR 
Une activité de lexicologie 
Deux activités de franco-québécois 
Deux activités de linguistique diachronique 
Deux activités de théorie linguistique 
Trois activités du Département d'éludés françaises 
Six activités de sigle LNG 

Activités pédagogiques au choix (15 crédits) 

RÉDACTION-RECHERCHE 

Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits) 

CR 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 

21 
12 

12 
12 
21 

21 

CR 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

CR 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
6 

FRN 110 Introduction à la sémiologie 3 
FRR 100 Grammaire correclive 1 3 
FRR 110 Grammaire corrective II 3 
FRR 120 Les anglicismes au Québec 3 
FRR 130 Rédaction fondamentale 3 
FRR 200 Langue française 1 3 
FRR 300 Rédaction II 3 
FRR 301 Rédaction III 3 
FRR 307 Rédaction IX 3 
FRR 400 Méthode de recherche 3 
FRR 401 Atelier de recherche 3 
FRR 402 Interview 3 
LNG 100 Introduction â la linguistique 3 
LNG 150 Lexicologie 1 3 
LNG 503 Terminologie 1 3 

Activités pédagogiques à option (30 crédits) 

Sept activités de sigle FRR 
Trois activités du Département d'études françaises 

Activités pédagogiques au choix (15 crédits) 

THÉÂTRE 

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits) 

FRT 100 Initiation pratique au théâtre d'animation 
FRT 110 L'animateur de théâtre 

Activités pédagogiques à option (72 crédits) 

Sept activités d'études françaises (autres que FRT) 
Cinq activités de montage 
Cinq activités de technique 
Quatre activités d'animation 
Deux activités de stage 
Une activité de théâtre théorique 

Activités pédagogiques au choix (12 crédits) 

MINEURE EN ÉTUDES FRANÇAISES (30 crédits) 

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits) 

FRN 110 Introduction à la sémiologie 
LNG 100 Introduction à la linguistique 

Activités pédagogiques à option (24 crédits) 

Une activité parmi les deux suivantes 

FRT 100 Initiation pratique au théâtre d'animation 
FRN 160 Initiation à la littérature dramatique 
Une activité de sigle FRR 
Six activités du Département d'études françaises 

Baccalauréat en géographie 

GRADE : Bachelier ès sciences (B.Sc.) 

OBJECTIFS 

L'étudiant possédera une solide formation théorique et pratique lui per
mettant d'organiser l'espace à l'avantage de toutes les couches de la 
société dans trois champs privilégiés d'analyse el d'intervention : 
Cartographie et télédétection : utilisation et développement de métho
des et techniques d'analyse, de représentation de taits physiques et hu
mains (imagerie par salellite. cariographie automatisée, etc.). 
Études du quaternaire : intégration des éléments thématiques et des 
techniques d'analyse et d'interprétation propres à la géomorphologie et 
â la géologie dans l'étude des formes récentes du relief. 
Petites villes el sociétés en milieu rural : analyse et conceptualisation 
des problématiques du développement et de l'aménagement des petites 
et moyennes villes et du milieu rural environnant. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Le diplôme d'études collégiales avec le profil 10.3. Dans le cas de géo
graphie physique incluant une mineure en sciences, il faut répondre au 
profil 10.9. 

TOTAL DES CRÉDITS EXIGÉS : 90 
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CONCENTRATION : géographie physique, techniques el mé
thodes, géographie humaine, géographie régionale 

MINEURES POSSIBLES : économique, éludes anglaises, 
études françaises, histoire, mathématiques, pédagogie, philosophie, 
sciences, théologie 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques obligatoires (51 crédits) 
CR 

GEO 100 Éléments de géologie 3 
GEO 101 Éléments de climatologie 3 
GEO 102 Principes de cartographie 3 
GEO 104 Méthodes statistiques 3 
GEO 105 Éléments de géomorphologie 3 
GEO 106 Éléments de biogéographie et de géopédologie 3 
GEO 107 Méthodes quantitatives en géographie 3 
GEO 108 Géographie économique 3 
GEO 109 Population el milieux géographiques 3 
GEO 300 Lecture et commentaires de canes 3 
GEO 301 Traitements d'information 3 
GEO 302 Géographie urbaine 3 
GEO 303 Géographie rurale 3 
GEO 304 Télédétection I (Analyse de photographies aérien

nes) 3 
GEO 500 Camp de travail sur le terrain 3 
GEO 501 Rapport de baccalauréat en géographie 3 
Un cours de géographie régionale 3 

Activités pédagogiques à option (21 crédits) 

Sept activités dans l'une des concentrations suivantes 

Géographie physique 
CR 

GEO 400 Écologie physique des bassins-versants 3 
GEO 401 Géopédologie 3 
GEO 403 Environnements quaternaires 3 
GEO 404 Sédimentologie et stratigraphie 3 
GEO 405 Géologie structurale et géomorphologie 3 
GeO 415 Climatologie spécialisée et hydrométéorologie 3 
GEO 420 Microclimatologie 3 
GEO 422 Climatologie urbaine et pollution de l'air 3' 
GEO 426 Environnements littoraux 3 
GEO 427 Géologie et géomorphologie glaciaire 3' 

Techniques et méthodes 
CR 

GEO 402 Télèdéteclion II (photo-interprétation) 3 
GEO 407 Cartographie expérimentale et thématique ' 3 
GEO 408 Aménagement régional 3 
GEO 409 Aménagement urbain 3 
GEO 410 Utilisation du sol 3 
GEO 412 Cartographie statistique 3 
GEO 416 Cartographie géomorphologique 3 
GEO 417 Aménagement rural 3 
GEO 419 Cartographie automatique 3 
GEO 428 Télédétection III (mullispectrale. infrarouge, radar) 3 
GEO 429 Techniques d'analyse spatiale 3 
GEO 600 Télédétection IV (analyse numérique des images) 3 

Géographie régionale 

GEO 200 Géographie des Cantons de t'Es» 
GEO 201 Québec 
GEO 202 Canada 
GEO 203 La dépendance dans le monde 
GEO 204 Élats-Unis 
GEO 205 Géographie régionale I 
GEO 206 Géographie régionale II 
GEO 207 Géographie régionale III 

Activités pédagogiques au choix (18 crédits) 

MINEURE EN GÉOGRAPHIE (30 crédits) 

Activités de concentration 

Géographie physique 

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits) 

CR 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

CR 

GEO 100 Éléments de géologie 3 
GEO 101 Éléments de climatologie 3 
GEO 102 Principes de cartographie 3 
GEO 105 Éléments de géomorphologie 3 
GEO 106 Éléments de biogéographie el de géopédologie 3 
GEO 108 Géographie économique' 3 
GEO 109 Population et milieux géographiques 3 
GEO 300 Lecture et commentaires de: cartes 3 

Activités pédagogiques â option (6 crédits)! 
Les activités sont choisies parmi les activités offertes dans le cadre du 
baccalauréat en géographie. 

Géographie humaine 

Activités pédagogiques à option (30 crédits) 

Dix activités parmi les suivantes 
CR 

GEO 108 Géographie économique 3 
GEO 109 Population el milieux géographiques 3 
GEO 200 Les Cantons de l'Est 3 
GEO 201 Québec 3 
GEO 202 Canada 3 
GEO 203 La dépendance dans le monde 3 
GEO 204 États-Unis 3 
GEO 303 Géographie rurale 3 
GEO 317 Géographie culturelle 3 
GEO 411 Histoire de la pensée géographique 3 
GEO 413 Géographie du tourisme et des loisirs 3 
GEO 423 Aménagement touristique 3 
GEO 425 Géographie culturelle 3 

Baccalauréat en histoire 

GRADE : Bachelier és arts (B.A.) 

Géographie humaine 
CR 

GEO 317 Géographie culturelle 3 
GEO 406 Impact dé l'homme sur son milieu 3 
GEO 411 Histoire de la pensée géographique 3 
GEO 413 Géographie du tourisme et des loisirs 3 
GEO 414 Géographie du transport et des communications 3 
GEO 4.18 Géographie et comportements 3 
GEO: 421 Géographie de la population 3 
GEO 424 Géographie sociale 3 
GEO 425- Géographie politique 3 
GEO 430 Didactique de la géographie 1 3 
GEO 431 Didactique de la géographie II 3 
GEO 601 Géographie des petites villes 3 

OBJECTIFS 
Le programme vise â donner à l'étudiant une lormation qui, sans rien 
nier de la spécificité de l'approche historique (par rapport à l'approche 
économique, sociologique, e tc. ) , lui procure les instruments de base 
propres â un chercheur en sciences humaines assez éclectique pour 
rester polyvalent â l'intérieur d'une spécialisation rigoureuse. Bref, les 
études de 1e r cycle poursuivent ce double objectif : permettre à l'étu
diant, premièrement d'atteindre une certaine rigueur dans la critique et 
la méthode d'analyse et deuxièmement, d'en arriver parle biais de l'his
toire, à une ouverture d'esprit sur l'ensemble des problèmes humains. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Le diplôme d'études collégiales ou une préparation jugée satisfaisante. 

TOTAL DES CRÉDITS EXIGÉS : 90 
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MINEURES POSSIBLES : économique, études anglaises, 
études françaises, géographie, pédagogie, philosophie, théologie 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques à option (24 crédits) 
Les activités sont choisies parmi les activités offertes dans le cadre du 
programme de baccalauréat en histoire. 

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits) 

HST 
HST 

101 
102 

Initiation pratique â la recherche historique I 
Initiation pratique à la recherche historique II 

Activités pédagogiques à option (66 crédits) 

Deux activités de théorie-historiographie parmi les suivantes 

HST 301 Didactique de l'histoire I 
HST 302 Didactique de l'histoire II 
HST 305 L'historien aujourd'hui 
HST 404 Historiographie moderne et contemporaine 
HST 405 Historiographie canadienne 

Quatre activités de base parmi les suivantes 

HST 104 Histoire du Canada I 
HST 105 Histoire du Canada il 
HST 106 Histoire de l'Europe contemporaine 
HST 107 Histoire de la Renaissance 
HST 108 Problèmes d'histoire de l'Europe moderne 
HST 109 Histoire du Moyen-Age 
HST 110 Histoire de l'Antiquité gréco-romaine 

Deux activités de recherche parmi les suivantes 

HST 609 Recherche en histoire des Cantons de l'Est I 
HST 615 Crimes et criminalité dans les Cantons de l'Est aux 

XIX* et XXe siècles 
HST 618 Pauvreté et bienfaisance au 18e siècle 
HST 626 Recherches sur les villes mono-industrielles 
HST 627 Recherches en histoire quantitative 

Quatorze activités parmi les suivantes 

Histoire des femmes du Québec 
Le Proche et le Moyen Orient à l'époque des Otto
mans 
Histoire de la Nouvelle-France II 
Dissidence et marginalité au Moyen-Age 
Histoire des États-Unis. 1790-1920 
Histoire des États-Unis, 1920-1980 
Histoire de la Russie (origine à Pierre le Grand) 
Histoire de l'Angleterre aux 17e-18e siècles 
La société el la révolution de 1780-1789 
Économie et société au Canada au 19e siècle 
Les États-Unis, puissance mondiale. 1940-1955 
Judaïsme et anti-judaïsme au Moyen-Age et à la Re
naissance 
Histoire de l'URSS 
Histoire de l'éducation au Québec 
L'Europe sous contrôle (1945-1960) 
La rébellion de 1837-1838 
Histoire rurale comparée. France-Québec, 
1800-1914 
Le Haut-Canada 
Développement régional québécois, idéologie et 
pratique 
La France de 1830 à 1914 
Histoire des idéologies au Québec I 
De Durham au gouvernement responsable 
Le rôle de l'État dans la société québécoise 

Activités pédagogiques au choix (18 crédits) 

MINEURE EN HISTOIRE (30 crédits) 

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits) 

HST 203 
HST 214 

HST 502 
HST 504 
HST 519 
HST 520 
HST 522 
HST 523 
HST 525 
HST 527 
HST 528 
HST 533 

HST 547 
HST 551 
HST 558 
HST 575 
HST 576 

HST 577 
HST 578 

HST 579 
HST 580 
HST 581 
HST 582 

CR 
3 
3 

CR 
3 
3 
3 
3 
3 

CR 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Baccalauréat en philosophie 

GRADE : Bachelier ès arts (B.A.) 

OBJECTIFS 
L'étudiant possédera une formation philosophique de base couvrant les 
étapes essentielles de l'histoire de la pensée et l'introduisant aux domai
nes plus spécialisés de la recherche contemporaine en philosophie. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Le diplôme d'études collégiales ou une préparation jugée satisfaisante. 

TOTAL DES CRÉDITS EXIGÉS : 90 

MINEURES POSSIBLES : économique, études anglaises, 
études françaises, géographie, histoire, sciences, théologie. 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédgogiques obligatoires (30 crédits) 
CR 

3 PHI 100 Logique contemporaine 
PHI 200 Les présocratiques 

3 PHI 201 Platon 
3 PHI 202 Aristote 
3 PHI 203 La philosophie au Moyen-Age 
3 PHI 204 Descartes 

PHI 205 Kanl 
PHI 206 Hegel 

CR PHI 207 Marx 
3 PHI 208 Husserl 

Activités pédagogiques â option (42 crédits) 

HST 
HST 

101 
102 

Initiation pratique â la recherche historique I 
Initiation pratique à la recherche historique II 

3 
3 

CR 

3 PHI 101 Introduction à la philosophie du langage et à la pro
3 grammation 3 
3 PHI 102 Éthique 3 
3 PHI 103 Philosophie des sciences 3 
3 PHI 104 Philosophie de l'homme I 3 
3 PHI 105 Philosophie politique 3 
3 PHI 106 Philosophie de l'art 3 

PHI 107 Structure el processus de la connaissance humaine 3 
3 PHI 209 Albert Camus 3 
3 PHI 210 Freud 3 
3 PHI 211 Sartre 3 
3 PHI 212 Kierkegaard 3 
3 PHI 213 Bachelard 3 

PHI 214 Nietzsche 3 
3 PHI 215 Keidegger 3 
3 PHI 216 Philosophie de la Renaissance I 3 

PHI 217 Guillaume d'Occam 3 
3 PHI 218 Wittgenstein 3 
3 PHI 219 Simone de Beauvoir 3 
3 PHI 300 Les théories de l'imagination 3 
3 PHI 301 Histoire de la logique 3 
3 PHI 302 L'analytique et le synthétique 3 

PHI 303 Philosophie de l'histoire 3 
PHI 304 Le structuralisme 3 
PHI 305 Le féminin de/dans la philosophie 3 
PHI 306 Philosophie el dialectique 3 
PHI 307 Mécanisme I 3 
PHI 308 Mécanisme II 3 
PHI 309 Le nominalisme 3 
PHI 310 L'Hindouisme 3 

CR PHI 311 Empiristes anglais classiques 3 
PHI 312 Empirisme II 3 

3 PHI 313 Introduction à la philosophie du droit - les fonde
3 ments du droit 3 
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PHI 314 Philosophie de l'homme II 3 
PHI 316 Théorie cartésienne du langage - Liebniz et Port-

Royal 3 
PHI 317 Idéalisme transcendental 3 
PHI 318 Sémantique philosophique 3 
PHI 497 Cours tutoral 1 3 
PHI 498 Cours tutoral II 3 
PHI 499 Cours tutoral III 3 
PHI 500 Théories critiques de l'histoire 3 
PHI 501 Idéologie et philosophie chez Gramsci 3 
PHI 502 Philosophie des sciences humaines 3 
PHI 503 La causalité au cours des âges 3 
PHI 504 La structure performative du langage juridique 3 
PHI 505 Philosophie allemande contemporaine 3 
PHI 506 Théorie de la connaissance chez Platon 3 
PHI 507 Philosophie des mathématiques 3 
PHI 508 Logique II 3 
PHI 512 Le statut du politique chez Hegel et Marx 3 
PHI 513 Institution de l'interaction sociale chez Hegel el 

Marx 3 
PHI 515 L'espace et te temps 3 
PHI 517 Jean Piaget et l'épistémologie génétique 3 
PHI 519 L'esthétique Kantienne 3 
PHI 520 Les discours normatils 3 
PHI 522 Hegel : la phénoménologie de l'esprit 3 
PHI 699 Activité de recherche 3 

Activités pédagogiques au choix (18 crédits) 

MINEURE EN PHILOSOPHIE (30 crédits) 

Activités pédagogiques â option (30 crédits) 
Six activités parmi celles de niveau 100 et 200 (18 crédits) 
Quatre activités parmi celles de niveau 300. 400 et 500 (12 crédits) 

Baccalauréat en psychologie 

GRADE : Bachelier és arts (B.A.) 

OBJECTIFS 
Le programme vise essentiellement â permettre à l'étudiant d'élaborer 
un projet de formation personnelle et professionnelle à partir de ses inté
rêts el aptitudes et des exigences du marché du travail. Au cours de la 
première année, l'ensemble des ressources du Oépanement sont pré
sentées aux étudiants. Ceux-ci sont en contact, dans les cours obligatoi
res, avec les principaux outils méthodologiques et avec les connaissan
ces de base en psychologie. Pendant ce temps, ils commencent â 
élaborer leur projet de lormation personnelle el professionnelle. En col
laboration avec leur conseiller pédagogique, ils établissent un profil aca
démique. 

CONDITIONS O'ADMISSION 
Le diplôme d'études collégiales avec le profil 10.1, ou une formation ju
gée satisfaisante. 

CONTINGENT : 45 

TOTAL DES CRÉDITS EXIGÉS : 90 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques obligatoires (21 crédits) 
CR 

PSY 109 Démarche d'intégration I 3 
PS Y 161 Développement personnel I 3 
PSY 171 Méthodologie scientifique et professionnelle I 3 
PSY 172 Méthodologie scientifique et professionnelle II 3 
PSY 173 Méthodologie scientifique et professionnelle III 3 
PSY 216 Psychologie de la personnalité normale I 3 
PSY 241 Analyse du comportement 3 

Activités pédagogiques d option (57 crédits) 

Dix-neuf activités parmi les suivantes 
CR 

PSY 111 Théories de la personnalité 3 
PSY 204 Histoire de la psychologie 3 
PSY 212 Approche phénoménologique 3 
PSY 227 Psychologie des relations humaines 3 
PSY 311 Psychologie de la personnalité normale (approche 

psychanalytique) 3 
PSY 321 Psychologie sociale 3 
PSY 322 Psychologie des groupes restreints 3 
PSY 335 Introduction â la psychologie communautaire 3 
PSY 336 Psychologie de l'enfant 3 
PSY 341 Psychologie de l'apprentissage 3 
PSY 342 Psychologie de l'intelligence 3 
PSY 343 Psychologie de la motivation 3 
PSY 344 Psychologie de la perception 3 
PSY 345 Introduction â la psycho-physiologie 3 
PSY 371 Méthodes quantitatives I 3 
PSY 372 Méthodes quantitatives II 3 
PSY 423 Psychologie de l'organisation 3 
PSY 424 Communication interpersonnelle 3 
PSY 437 Psychologie de l'adolescent 3 
PSY 438 Le concept de soi 3 
PSY 446 Psychologie de l'environnement 3 
PSY 471 Méthode expérimentale 3 
PSY 472 Psychométrie I 3 
PSY 473 Méthodes d'enquête I 3 
PSY 474 Méthodes de circulation d'information 3 
PSY 483 Entrainement â l'entrevue 3 
PSY 484 Entrainement à l'animation des groupes restreints 3 
PSY 501 Problèmes spéciliques en psychologie I 3 
PSY 502 Problèmes spécifiques en psychologie II 3 
PSY 505 Cours tutoral I 3 
PSY 506 Cours tutoral II 3 
PSY 507 Cours tutoral III 3 
PSY 508 Démarche d'intégration II 3 
PSY 512 Psychologie et vie moderne 3 
PSY 513 Psychologie du changement 3 
PSY 561 Développement personnel II 3 
PSY 562 Développement personnel III 3 
PSY 586 La relation d'aide 3 
PSY 609 Démarche d'intégration III 3 
PSY 616 Psychologie de la personnalité anormale 11 3 
PSY 631 Psychologie et éducation 3 
PSY 663 Développement personnel IV 3 
PSY 672 Psychométrie II 3 

Activités pédagogiques au choix (12 crédits) 

Baccalauréat en service social 

GRADE : Bachelier en service social (B.Serv.Soc.) 

OBJECTIFS 
L'étudiant possédera les méthodes de base nécessaires à une interven
tion efficace pour la prévention et la solution des problèmes sociaux et la 
promotion du développement social. 
L'étudiant qui complète avec succès le programme de baccalauréat en 
service social est admissible â la Corporation des travailleurs sociaux 
professionnels du Québec et, conséquemment, est autorisé â porter le 
titre de • travailleur social professionnel ». 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Le diplôme d'études collégiales avec le profil 10.3. ou une préparation 
jugée satisfaisante. 

CONTINGENT : 65 en 1981-82 
85 en 1982-83 

TOTAL DES CRÉDITS EXIGÉS : 96 
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PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques obl igatoires (42 crédits) 

Activités d' intégration I 
Activités d' intégration II 
Introduction au service social 
Méthodologie du travail scientifique 
Étude des idéologies I 
Économie politique du capital isme 
Politique sociale I 
Analyse politique 
Recherche sociale I 
Recherche sociale II 
Politique soc ia le II 
Activités d' intégration III 
Internat micro-systèmes I 
Internat méso-systèmes II 

Activités pédagogiques à option (54 crédits) 

Une activité parmi les quatre suivantes 

S E S 101 
S E S 228 
S E S 302 
S E S 303 
S E S 304 
S E S 306 
S E S 307 
S E S 308 
S E S 339 
S E S 439 
S E S 440 
S E S 530 
S E S 550 
S E S 553 

S E S 310 
S E S 311 

S E S 312 
S E S 313 

Problématique de la vie familiale et interventions 
Problématique de la vie économique et interven
tions 
Problématique de l 'éducation et interventions 
Problématique des lieux communautaires el inter
ventions 

Une activité parmi les deux suivantes 

S E S 314 Intervention micro-systèmes I 
S E S 416 Intervention méso-systèmes I 

Une activité parmi les deux suivantes 

S E S 315 
S E S 317 

Laboratoire micro-systèmes I 
Laboratoire méso-systèmes I 

Une activité parmi les quatre suivantes 

S E S 511 Théories pertinentes à la vie familiale 
S E S 513 Théories pertinentes à la vie économique 
S E S 515 Théories pertinentes à l 'éducation 
S E S 517 Théories pertinentes aux lieux communautaires 

Une activité parmi les deux suivantes 

S E S 327 Stage micro-systèmes I 
S E S 328 Stage méso-systèmes I 

Une activité parmi les quatre suivantes 

S E S 410 Polit iques sociales spécif iques à la v ie familiale 
S E S 412 Polit iques soc ia les spécifiques à la vie économique 
S E S 414 Polit iques socia les spécifiques à l 'éducation 
S E S 416 Polit iques socia les spécif iques aux lieux commu

nautaires 

Une activité parmi les deux suivantes 

S E S 401 Intervention micro-systèmes II 
S E S 403 Intervention méso-systèmes II 

Une activité parmi les deux suivantes 

S E S 402 
S E S 404 

Laboratoire micro-systèmes II 
Laboratoire méso-systèmes II 

Une activité parmi les deux suivantes 

S E S 428 
S E S 429 

Stage micro-systèmes II 
Stage méso-systèmes II 

Une activité parmi les deux suivantes 

C R 

S E S 551 Internat micro-systèmes II 6 

C R S E S 552 Internat méso-systèmes I 6 

1 Une activité parmi les deux suivantes 
1 
3 

C R 

3 S E S 500 Séminaire d'intervention micro-systèmes 3 

3 S E S 501 Séminaire d'intervention méso-systèmes 3 

3 
3 Une activité parmi les deux suivantes 

3 C R 
3 S E S 540 Intervention micro-systèmes III 3 
3 
3 

S E S 541 Intervention méso-systèmes III 3 

1 Trois activités parmi les suivantes 
6 C R 
6 S E S 218 Psycholog ie sociale 3 

S E S 219 Ana lyse socio logique 3 
S E S 220 Théories de la personnalité I 3 
S E S 221 Phénomènes de comportement anormal , atypique 

et marginal 3 
C R S E S 222 Déontologie et aspects légaux de la pratique 3 

3 S E S 223 Théories de la personnalité II 3 
S E S 224 Organisations et bureaucraties 3 

3 S E S 225 Développement humain et environnement soc ia l 3 
3 S E S 226 Droit soc ia l et mécanismes juridiques 3 

S E S 227 Théories du changement soc ia l 3 

3 S E S 230 Soc io log ie urbaine et régionale 3 
S E S 231 Caractéristiques soc io logiques et économiques du 

Québec 3 

C R S E S 232 Rétrospective et prospect ive des acteurs et mouveC R 
ments soc iaux du Québec 3 

3 S E S 233 Institutions polit iques et juridiques du Québec actuel 3 
3 S E S 234 Administration soc ia le et gestion de p rogrammes 

sociaux 3 
S E S 235 Communicat ions soc ia les 3 

C R 

3 
3 

C R 

3 
3 
3 
3 

C R 

6 
6 

C R 
3 
3 
3 

C R 

3 

3 

C R 

3 

3 

C R 

6 

Baccalauréat ès arts général 

G R A D E : Bachel ier ès arts (B.A.) 

OBJECTIFS 

L'étudiant possédera une formation polyvalente e l diversifiée dans le 
domaine des lettres et des sc iences humaines. Le fait d 'avoir pris con 
tact avec quelques d iscipl ines ou champs d 'études lui aura permis de 
vérifier son intérêt et s a motivation, e l c e , avant même de faire le choix 
d 'un autre programme. De plus, il aura complété son doss ier scolaire 
satisfaisant ainsi aux ex igences d 'admiss ion â un autre p rogramme. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le d ip lôme d 'études col légiales ou une préparation jugée satisfaisante. 

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 90 

PROFIL DES ÉTUDES 

Formule « A • 

Trois mineures ou p rogrammes de certificats admiss ib les dans le pro
gramme : 

M ineures admiss ib les : Économique, Études angla ises, Études françai
ses . Géographie. Histoire, Phi losophie, Théologie, Éducation. 
Certificats admiss ib les : Serv ice soc ia l . Psycholog ie des relations hu
maines. Administration générale. Gest ion bancaire, Gest ion des coopé
ratives. Gest ion hospitalière, Gest ion du transport. Express ion artistique. 
Gérontologie, Langues modernes. 

Formule « B » 

Deux mineures ou programmes de certificats admiss ib les dans le pro
gramme, plus un b loc hétérogène de trente crédits composé d e : 
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- douze crédits dans une troisième discipl ine autre que cel les des mi
neures ou certificats ; 

- douze crédits dans une quatrième discipl ine autre que cel les des mi
neures ou certificats ; 

- six crédits d'activités pédagogiques au choix. 

Toutefois, un seul programme de certificat offert par l a Faculté d 'admi
nistration ne peut être reconnu dans la composi t ion du programme d 'un 
étudiant. 

Maîtrise en coopération 

G R A D E : Maître ès arts (M.A.) 

OBJECTIFS 

L'étudiant devra non seulement augmenter ses compétences profes
sionnelles et coopératives, mais également posséder les techniques né
cessa i res à son apprent issage et à son perfectionnement se rendant 
ainsi apte à contribuer à la c ro issance des coopératives existantes et à 
favoriser leur développement. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Un grade de premier cyc le universitaire ou une préparation jugée suffi
sante. 

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 4 5 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques obl igatoires (30 crédits) 

C R 

C O P 701 Histoire et doctrine de la coopérat ion 3 
C O P 702 Droit des coopératives 3 
C O P 703 Socio logie de la coopérat ion 3 
C O P 704 Économie de la coopérat ion 3 
C O P 707 Changement organisationnel 3 
C O P 708 Gest ion moderne des coopératives 3 
C O P 790 Séminaire d' intégration 3 
C O P 899 Essai 3 

Act ivi tés pédagogiques à opt ion (9 crédits) 

Trois activités parmi les huit suivantes 

C R 

C O P 705 Psycholog ie , participation et animation des mem
bres 3 

C O P 801 Séminaire en marketing 3 
C O P 802 Séminaire en gestion du personnel 3 
C O P 803 Séminaire en f inance 3 
C O P 804 Économie rurale et coopérat ion agricole 3 
C O P 806 Économie du dévetoppemenl 3 
C O P 807 Atelier de recherche 3 
C O P 808 Séminaire en gestion de projets 3 

Activités pédagogiques au choix (6 crédits) 

Maîtrise en économique 

G R A D E : Maître ès arts (M.A.) 

OBJECTIFS 

L'étudiant doit approfondir s es conna issances des théories économi
ques fondamentales ; acquérir une spécialisation dans un domaine spé
cif ique des sc iences économiques ; et faire un apprent issage plus 
poussé des méthodes de recherche généralement utilisées dans la d is
cipl ine. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le baccalauréat en économique ou l 'équivalent avec moyenne cumula
tive minimale de 2.5 sur 4. 

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 4 5 

PROFIL D E S ÉTUDES 

Activités pédagogiques obl igatoires 

Programme de type « R » (39 crédits) 

C R 

E C N 700 Théorie micro-économique 3 
E C N 701 Théorie macro-économique 3 
E C N 702 Économétrie I 3 
E C N 814 Séminaire de mémoire 3 
E C N 850 Mémoire 27 

Programme de type • C • (33 crédits) 

C R 

E C N 700 Théorie micro-économique 3 
E C N 701 Théorie macro-économique 3 
E C N 702 Économétrie I 3 
E C N 815 Essa i 9 
E C N 816 Atelier de recherche I 3 
E C N 817 Atelier de recherche II 3 
E C N 818 Séminaire d'actualités économiques I 3 
E C N 819 Séminaire d'actualités économiques II 3 
E C N 820 Séminaire d'actualités économiques III 3 

Act ivi tés pédagogiques â opt ion 

Programme de type « R » (6 crédits) 

Deux activités parmi toutes les activités de niveau maîtrise 

Programme de type • C » (12 crédits) 

C R 

E C N 800 Histoire de la pensée économique 3 
E C N 801 Organisation industrielle 3 
E C N 802 Économétrie II 3 
E C N 803 Développement économique 3 
E C N 805 Théorie monétaire 3 
E C N 806 Économie du travail 3 
E C N 807 Économie internationale 3 
E C N 808 Économie de la coopérat ion 3 
E C N 810 Économie régionale 3 
E C N 811 F inances publ iques 3 
E C N 813 Théorie du bien-être 3 

Maîtrise en études françaises 

G R A D E : Maître ès arts (M.A.) 

OBJECTIFS 

Acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaires à l 'élaboration de recher
ches personnel les et cr i t iques, que c e soit en l inguistique, en analyse de 
textes écrits, en étude de l ' image, ou en réflexion épistémologique sur 
un problème de culture, par des exerc ices pratiques et méthodiques : 
les séminaires, le séminaire de mémoire et le mémoire. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le baccalauréat en études françaises ou l 'équivalent a vec une moyenne 
cumulative d 'au moins 2.8 ; un candidat peut auss i être admis sur la 
base d 'une formation ou d 'une expérience jugée équivalente. 

T O T A L D E S CRÉDITS EXIGÉS : 45 
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PROFIL D E S ÉTUDES 

Activi tés pédagogiques obl igatoires (45 crédits) 

Séminaires 

Séminaire de mémoire 
Activités de recherche 
Mémoire 

C R 
t 5 
3 

12 
15 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activi tés pédagogiques obl igatoires (45 crédits) 

H S T 702 
HST 725 
H S T 726 
H S T 727 
Mémoire 

Problèmes en histoire soc ia le 
Histoire des mentalités 
Industrialisation et société : p roblèmes et méthodes 
Tendances récentes en histoire contemporaine 

C R 

3 
3 
3 
3 

33 

Maîtrise en géographie 

G R A D E : Maître ès sc iences (M.Sc.) 

Maîtrise en littérature canadienne 
comparée 

OBJECTIFS 

L'étudiant améliorera sa formation méthodologique, augmentera ses 
conna issances dans une spécialité de la géographie, complétera un 
mémoire de recherche avec encadrement scienli f ique par le Départe
ment. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le baccalauréat en géographie ou l 'équivalent. 

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 45 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activi tés pédagogiques obl igatoires (30 crédits) 

G E O 800 
G E O 801 
G E O 802 
G E O 803 
G E O 804 

Séminaire de mémoire 
Activités de recherche 
Activités de recherche 
Activités de recherche 
Mémoire 

Act ivi tés pédagogiques â opt ion (12 crédits) 

Quatre activités parmi les suivantes 

G E O 700 Recherches en géographie physique et quaternaire 
G E O 701 Projets en géographie physique el quaternaire 
G E O 702 Séminaire de cartographie, thématique 
G E O 703 Recherches en télédétection 
G E O 708 Recherches en utilisation du sol 
G E O 710 Projets sur les petites villes 
G E O 711 Aménagement des petites vil les et du milieu rural 
G E O 712 Recherches sur les petites villes 

Act ivi tés pédagogiques au choix (3 crédits) 

C R 

6 
3 
3 
3 

15 

C R 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

G R A D E : Maître ès arts (M.A.) 

OBJECTIFS 

Tant par des cours réguliers portant sur les littératures britannique, fran
çaise, américaine et canadienne que par des études comparat ives, 
l 'étudiant, déjà bi l ingue et possédant une vaste culture générale, appro
fondira sa conna issance d e s deux traditions littéraires du C a n a d a . 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le baccalauréat en études ang la ises incluant une mineure en études 
françaises ou le baccalauréat en études françaises incluant une mineure 
en études angla ises. 

T O T A L DÉS CRÉDITS EXIGÉS : 4 5 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques obl igatoires (39 crédits) 

A N G 371 
A N G 740 

A N G 732 
A N G 742 

A N G 745 
Mémoire 

La théorie de la littérature comparée 
La poésie canad ienne-ang la ise et canad ienne-
française comparée 
Séminaire de mémoire 
Le roman canadien-angla is et canadien-français 
comparé 
Activités de recherche 

Maîtrise en histoire 

Activi tés pédagogiques à opt ion (6 crédits) 

Deux activités parmi les six suivantes 

A N G 634 La crit ique canadienne comparée 
A N G 635 Le C a n a d a pays d' ironie 
A N G 638 La dramaturgie canadienne comparée I 
A N G 730 Introduction â la l ittérature comparée 
A N G 741 La poésie canad ienne-ang la ise et c anad ienne -

française comparée II 
A N G 743 Le roman canadien-angla is et canadien-français 

comparé II 

C R 

3 
3 

3 
12 
15 

G R A D E : Maître ès arts (M.A.) 

OBJECTIFS 

Les séminaires du programme visent en priorité l 'apprentissage des mé
thodes propres à chaque approche de l'histoire e l en particulier aux 
nouvelles méthodes. De plus, au-delà de ce premier objectif, l 'acquisi-
ton d 'une méthode de recherche, le programme de maîtrise poursuit un 
objectif d'universalité, de formation théorique, d'initiation aux grands 
problèmes et débats de l 'histoire. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le baccalauréat en histoire ou l 'équivalent. 

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 45 

Maîtrise en philosophie 

G R A D E : Maître ès arts (M.A.) 

OBJECTIFS 

L'étudianl sera en mesure de parfaire sa formation et s a spécial isation et 
bénéficiera de l 'encadrement nécessaire pour mener à terme son projet 
de recherche. 

Les séminaires de maîtrise s' inscrivent dans les c h a m p s de recherche 
de chaque professeur. C e s champs sont regroupés autour des trois 
centres d' intérêt suivants : 
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- phi losophie des sc iences physiques et humaines : 
- anthropologie phi losophique (éthique, politique, esthétique, phi loso

phie de la religion, etc.) ; 
- histoire de la pensée. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le baccalauréat en phi losophie avec une moyenne cumulative de 2.50 
ou l 'équivalent. 

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 45 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques obl igatoires (33 crédits) 

C R 

PHI 880 Lectures dir igées 3 
PHI 881 Activités de recherche I 3 
PHI 882 Activités de recherche II 3 
PHI 883 Activités de recherche III 3 
PHI 884 Activités de recherche IV 3 
PHI 885 Séminaire de mémoire 3 
PHI 886 Mémoire 15 

Activités pédagogiques à opt ion (12 crédits) 

Quatre activités parmi les suivantes 

C R 

PHI 700 La métaphore vive dans l 'herméneutique 3 
PHI 701 L'idée de phénomène chez Hegel et Heidegger 3 
PHI 702 Le problème de démarcat ionisme 3 
PHI 703 Lecture de la sc ience de la logique de Hegel 3 
PHI 704 Épistémologie de la sc ience historique 3 
PHI 706 Causalité, déterminisme et finalité 3 
PHI 707 Phi losophie a l lemande contemporaine 3 
PHI 708 Wittgenstein et le problème de la méthode en philo

sophie 3 
PHI 710 Séminaire sur la pensée de Miche l Foucault 3 
PHI 711 La controverse Koest ler -Chomsky-Skinner 3 
PHI 712 Hegel et N ie tzsche, penseurs de la tragédie 3 
PHI 713 Séminaire sur N ietzsche 3 
PHI 714 Séminaire sur la pensée de Bachelard 3 
PHI 715 Révolut ion copern ic ienne et t ransformation des 

mentalités 3 
PHI 716 Pensée mythique et subjectivité 3 
PHI 717 L 'a priori et l 'a posteriori dans les sc iences exactes 3 
PHI 718 Idéologie et droit 3 
PHI 719 P ic de la Mirandole 3 
PHI 720 Séminaire sur la pensée de Clément Rosset 3 
PHI 721 Séminaire sur la pensée de Quine 3 
PHI 722 Les d iscours normatifs 3 
PHI 723 Esthétique et métaphysique 3 
PHI 724 Phi losophie, idéologie et utopie 3 

Maîtrise en psychologie des relations 
humaines 

G R A D E : Maître en psychologie (M.Ps.) 

OBJECTIFS 

L'étudiant possédera les bases d 'une pratique professionnel le dans le 
domaine de la psychologie des relations humaines. 
L'étudiant pourra, grâce au développement de ses attitudes, de ses con 
na issances et de ses habiletés, intervenir et faciliter un p rocessus de 
changement au plan de l ' interaction entre les personnes et au plan de 
l'interaction entre les individus, les g roupes et leur mil ieu organisatton-
nel . 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Baccalauréat ayant permis l 'acquisit ion : 
- d'habiletés interpersonnelles (6 crédits) ; 

- de conna issances de base dans le domaine de la psychologie des 
relations humaines (6 crédits) 

- d 'habiletés professionnel les dans deux des domaines d'intervention 
suivants '. l 'aide individuelle, l 'animation des g roupes restreints et le 
traitement de l ' information (6 crédits). 

CONTINGENT : 24 

T O T A L D E S CRÉDITS EXIGÉS : 4 5 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activi tés pédagogiques obl igatoires (33 crédits) 

C R 

P S Y 711 Théorie de l ' intervention psycho-soc ia le 3 
P S Y 712 Méthodologie de l ' intervention psychologique 3 
P S Y 771 Séminaire de rédaction 3 
P S Y 772 Essai-synthèse 12 
P S Y 781 Méthodes de recherche-act ion 3 
P S Y 782 Planification d 'un changement 3 
P S Y 783 Observat ion d 'une situation interactionnelle 3 
P S Y 785 Accompagnement d 'un professionnel en action 3 

Act ivi tés pédagogiques à opt ion (12 crédits) 

Trois activités parmi les suivantes 

C R 

P S Y 841 La consultation auprès d 'un individu ou d 'un g roupe 3 
P S Y 842 L'enquête feedback 3 
P S Y 843 Développement organisat ionnel et changement p la

nifié 3 
P S Y 844 Rôle de facililateur en groupe 3 
P S Y 845 Animation des groupes de tâches 3 

Une activité parmi les deux suivantes 

C R 

P S Y 787 Entraînement aux relations humaines 3 
P S Y 788 Entraînement à la relation d 'a ide 3 

Maîtrise en service social 

G R A D E : Maître en serv ice soc ia l (M.Serv .Soc. ) 

OBJECTIFS 

Susci ter une réflexion théorique et crit ique sur le système québécois des 
serv ices soc iaux et sur les pr incipaux modes d'intervention qui s 'y prati
quent. 

Offrir un système de cours qui permettent aux étudiants de poursuivre 
leur formation tout en demeurant sur le marché du travail. 
Permettre aux étudiants d 'approfondir, tant sur le p lan théorique qu 'au 
niveau des habiletés prat iques, un des modes d'intervention privilégiés 
en service soc ia l . 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le baccalauréat en service soc ia l , ou un baccalauréat ou une maîtrise 
dans une discipl ine connexe au service soc ia l . 

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 4 5 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activ i tés pédagogiques obl igatoires (36 crédits) 

C R 

S E S 700 Ana lyse de la société québécoise 3 
S E S 701 Polit ique soc ia le et développement soc ia l 3 
S E S 702 Ana lyse institutionnelle des serv ices soc iaux 3 
S E S 703 Systèmes de distribution de serv ices 3 
S E S 704 Population et serv ices soc iaux 3 
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S E S 705 Recherche évaluative 3 
L 'essa i 18 

Activités pédagogiques Â opt ion (9 crédits) 

Trois activités dans l 'un des quatre secteurs suivants 

Recherche soc ia le 

C R 

S E S 706 Séminaire sur la recherche soc ia le I 3 
S E S 707 Séminaire sur la recherche soc ia le II 3 
S E S 708 Séminaire sur la recherche sociale III 3 

Administration soc ia le 

C R 

S E S 709 Séminaire sur l 'administration soc ia le I 3 
S E S 710 Séminaire sur l 'administration soc ia le II 3 
S E S 711 Séminaire sur l 'administration soc ia le III 3 

Intervention sociale personnelle 

C R 

S E S 712 Séminaire sur l 'intervention soc ia le personnel le I 3 
S E S 713 Séminaire sur l 'intervention soc ia le personnel le II 3 
S E S 714 Séminaire sur l ' intervention soc ia le personnel le III 3 

Intervention soc ia le col lective 

C R 

S E S 715 Séminaire sur l ' intervention soc ia le col lective I 3 
S E S 716 Séminaire sur l 'intervention soc ia le col lective II 3 
S E S 717 Séminaire sur l 'intervention soc ia le col lective III 3 

Doctorat en études françaises 

G R A D E : Phitosophiae Doctor (Ph.D.) 

OBJECTIFS 

L'étudiant doit apporter une contribution originale à la recherche linguis
tique et littéraire en général. L ' importance de cette contribution ressor
tira du travail méthodologique et de l 'exhaustivité de l 'étude entreprise. 
La scolarité et l 'examen de synthèse sont conçus comme un exerc ice de 
recherche personnel qui se termine par la rédact ion de la thèse. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

La maîtrise en études françaises ou l 'équivalent avec une moyenne cu 
mulative de 3.00 ou posséder une formation jugée équivalente. 

T O T A L D E S CRÉDITS EXIGÉS : 90 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activi tés pédagogiques obl igatoires (90 crédits) 

C R 
Scolarité 6 
Examen de synthèse 6 
Activités de recherche 36 
Thèse 42 

Doctorat en littérature canadienne 
comparée 

G R A D E : Phi losophiae Doctor (Ph.D.) 

OBJECTIFS 

L'étudiant pourra établir des compara isons entre les littératures cana
dienne, québécoise, entre c e s littératures et d 'autres littératures nationa

les, ou entre c e s littératures et des d isc ip l ines connexes , et c e , dans un 
contexte canadien/québécois . 

CONDITIONS D'ADMISSION 

La maîtrise en littérature canadienne comparée ou l 'équivalent. 

T O T A L D E S CRÉDITS EXIGÉS : 9 0 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activ i tés pédagogiques obl igatoires (75 crédits) 

C R 

A N G 841 Examen de synthèse 15 
A N G 842 Examen d 'un domaine connexe 15 
A N G 843 Examen d 'un sujet de recherche 9 
A N G 850 Thèse 36 

Activités pédagogiques a opt ion (15 crédits) 

L'étudiant doit choisir d e s séminaires parmi ceux offerts par les départe

ments d 'études ang la ises et d 'études françaises. 

Certificat d'aptitude à l'enseignement 
de l'anglais langue seconde 

OBJECTIFS 

L'étudiant améliorera son travail professionnel et augmentera sa c o m 
pétence dans la langue angla ise : il sera d o n c en mesure de mieux par
ler, mieux écrire et de mieux lire la langue angla ise. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Être un enseignant légalement qualifié et avoir atteint le n iveau du cours 
d 'angla is 301 de niveau col légial. 

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 30 

Act ivi tés pédagogiques obl igatoires (12 crédits) 

C R 

A N G 380 La l inguistique angla ise 3 
A N G 381 Didactique de l 'anglais I 3 
A N G 382 Didact ique de l 'anglais II 3 
A N G 387 Histoire de la langue angla ise 3 

Act ivi tés pédagogiques â opt ion (18 crédits) 

S ix activités parmi les dix suivantes 

C R 

A N G 220 Express ion écrite I 3 
A N G 221 Express ion écrite II 3 
A N G 230 Genres littéraires : le conte, la nouvelle et le roman 3 
A N G 234 Genres littéraires : le théâtre 3 
A N G 383 Stylistique comparée du français et de l 'anglais 3 
A N G 420 L 'expression verbale 3 
A N G 485 La l inguistique et l 'enseignement de l 'anglais langue 

seconde au secondai re 3 
A N G 580 Travaux pratiques sur la fabrication de matériel 

complémentaire 3 
A N G 582 Introduction à la sociol inguist ique 3 
A N G 680 Les tests de langue seconde 3 
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Certificat de psychologie des 
relations humaines 

OBJECTIFS 

L'étudianl sera sensibilisé â la d imension psychologique des relations 
humaines (relations individuelles et relations de groupes) . Il aura acqu is 
des conna issances e l des aptitudes utiles aussi b ien dans la vie profes
sionnelle que dans la vie personnel le. Il aura de plus les moyens néces
saires â entreprendre une démarche autonome et personnel le d 'appren
t issage. 

C e programme d 'études apporte surtout un complément de formation 
en permettant à l 'étudiant de se mieux connaître dans son fonctionne
ment interpersonnel tant au niveau de la tâche qu 'au niveau du compor
tement affectif. C e certificat ne confère cependant aucun statut profes
sionnel à celui qui en est titulaire. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le diplôme d 'études collégiales ou une préparation jugée satisfaisante. 

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 30 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activi tés pédagogiques obl igatoires (3 crédits) 

C R 

P S Y 190 Sess ion d'initiation aux relations humaines 3 

T O T A L DES CRÉOITS EXIGÉS : 30 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activi tés pédagogiques à opt ion (30 crédits) 

C inq activités parmi les six suivantes 

C R 

S E S 302 Introduction au service soc ia l 3 
S E S 303 Méthodologie du travail scientifique 3 
S E S 304 Études des idéologies I 3 
S E S 306 Économie politique du capital isme 3 
S E S 307 Polit ique soc ia le I 3 
S E S 339 Recherche soc ia le 3 

Les autres activités ( 15 crédits) sont cho is ies parmi les activités pédago
g iques à option offertes dans le cadre du programme de baccalauréat 
en service socia l . 

Activités pédagogiques â opt ion (21 crédits) 

Sept activités parmi les suivantes 

C R 

Fondements psycholog iques des relations interper
sonnel les 3 
Introduction à la psychologie des attitudes 3 
Dimension affective de la v ie d 'un groupe 3 
Sensibi l isat ion au développement personnel 3 
Sensibi l isat ion aux relations interpersonnelles 3 
Entraînement au travail en équipe 3 
Relations humaines en milieu organisé 3 
Ateliers d ' intégration 3 
Psycholog ie d e l 'organisation 3 
Créativité et c ro issance personnel le 3 
Sensibi l isat ion ou langage corporel 3 
Groupe de formation 3 
Vie quotidienne et relation d 'a ide 3 
Entraînement à l 'animation I 3 
Animation d 'un groupe d 'act ion 3 
L 'exerc ice de l'autorité et les relations humaines 3 
Techniques d'intervention en milieu organisé 3 
Démarche par objectifs 3 
Pr ise de décision en groupe 3 
Entraînement à l 'animation II 3 

Activités pédagogiques a u choix (6 crédits) 

P S Y 291 

P S Y 292 
P S Y 293 
P S Y 390 
P S Y 391 
P S Y 392 
P S Y 393 
P S Y 395 
P S Y 423 
P S Y 490 
P S Y 491 
P S Y 493 
P S Y 494 
P S Y 495 
P S Y 496 
P S Y 497 
P S Y 498 
P S Y 499 
P S Y 590 
P S Y 591 

Certificat de service social 

OBJECTIFS 

Le technicien, tout comme le praticien en ass is tance socia le, améliore
ront leur formation et pourront ainsi amorcer une réorientation profes
sionnelle dans un travail à caractère soc ia l . C e certificat constitue la pre
mière étape du baccalauréat en serv ice soc ia l . 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le diplôme d'études collégiales ou une formation jugée équivalente et 
posséder au moins deux ans d 'expérience jugée pertinente sur te mar
ché du travail. 
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Description de cours 

ALL 
A N G 124 3 c r . A N G 235 3 cr. 

A L L 1013 

Al lemand fondamental 

3 cr. 

A L L 2013 3 c r . 

Pratique de la langue orale et écri te II 

ANG 

ANG 100 0 cr. 

Cours d 'anglais fondamental 

C e cours s 'adresse aux étudiants qui , se lon le 
test de c lassement, n'ont pas atteint un niveau 
de compétence minimal en anglais. C e cours 
n'est pas crédité. 

A N G 120 3 cr. 

Cours de lecture e n anglais 

C e cours a pour objectif général de promou
voir une conna issance pass ive de l 'anglais 
écrit, et c omme objectif spécif ique de faciliter 
la lecture de textes en anglais requis pour le 
programme d'études de l'étudiant et améliorer 
sa compréhension. 

ANG 121 3 c r . 

Cours d 'anglais instrumental : la lecture 
C e cours a pour objectif de promouvoir une 
conna issance passive de l 'anglais écrit afin de 
permettre à l 'étudiant d'utiliser un texte anglais 
sans traduction. Devant un texte cho is i , l 'étu
diant pourra en démontrer s a compréhension. 

ANG 122 3 cr. 

Cours d 'anglais pratique I 

C e cours est destiné aux étudiants à temps 
complet qui désirent améliorer leur anglais 
parlé et écrit. Le contenu dépend du niveau du 
cours (basé sur les résultats de l 'examen de 
c lassement). En général il comprend des labo
ratoires de langues, des travaux écrits, etc. 
Tant l 'oral que l'écrit est visé. 

A N G 123 3 cr. 

Cours d 'anglais pratique II 
C e cours est destiné aux étudiants à temps 
complet qui désirent améliorer leur anglais 
parlé et écrit. Le contenu dépend du niveau du 
cours (basé sur les résultats de l 'examen de 
c lassement). En général il comprend des labo
ratoires de langues, d e s travaux écrits, etc. 
Tant l 'oral que l'écrit est v isé. 

Cou rs d 'angla is pratique III 
C e cours est destiné aux étudiants à temps 
complet qui désirent améliorer leur anglais 
parlé e l écrit. Le contenu dépend du niveau du 
cours (basé sur les résultats de l 'examen de 
c lassement) . En général il comprend des labo
ratoires de langues, des travaux écrits, etc. 
Tant l 'oral que l'écrit est v isé. 

A N G 130 3 cr. 

Introduction â la l i t térature 
C e cours se veut une introduction à la termino
logie et â la méthodologie de l 'analyse litté
raire. 

ANG 1813 3 cr. 

Didact ique de l 'anglais I 
Préparation de leçons qui tiennent compte des 
difficultés d 'apprent issage du f rancophone et 
qui tirent le meilleur profit d e s manuels utilisés 
dans le système scolaire. 

ANG 220 3 cr. 

Express ion écrite I 

Apprent issage pratique du style convenant à 
l 'exposé. Accent sur le choix du mot juste, la 
bonne ordonnance des idées, la correct ion or
thographique et grammaticale. Crit ique méti
cu leuse de textes fautifs. 

A N G 221 3 cr. 

Express ion écrite II 

Apprent issage pratique du style convenant à 
l 'exposé. Accent sur le choix du mot juste, la 
bonne ordonnance des idées, la correct ion or
thographique et grammaticale. Crit ique méti
cu leuse de textes fautifs. 

A N G 230 3 cr. 

G e n r e s l ittéraires - Le conte , l a nouvel le, le 
roman 

Étude de la genèse et de l 'évolution du genre 
dans les littératures d 'express ion anglaise. 

ANG 232 3 cr. 

G e n r e s l ittéraires - L a poésie 

Étude de la genèse et de l 'évolution du genre 
dans les littératures d 'express ion anglaise. 

A N G 234 3 cr. 

G e n r e s l ittéraires - Le théâtre 

Étude de la genèse et d e l 'évolution du genre 
dans les littératures d 'express ion anglaise. 

ANG 2343 3 cr. 

Panorama de la l i t térature américaine I 

P rose et poésie d e s or ig ines jusque vers 

1930, avec accent sur la période romantique 

et les oeuvres du début du X X e s iècle. 

G e n r e s l ittéraires - L ' essa is et la p rose 
connexe 

Étude de la genèse et de l 'évolution du genre 
dans les littératures d 'express ion angla ise. 

A N G 350 3 cr. 

Pano rama de la l i t térature américaine I 

P rose et poésie, des or igines jusque vers 
1930, a vec accent sur la période romantique 
et les oeuvres du début du X X e s iècle. 

A N G 351 3 cr. 

Pano rama d e la l i t térature américaine II 

Étude d 'oeuvres cho is ies de romanciers et de 
poètes contemporains américains.. 

A N G 360 3 cr. 

L a l inguistique angla ise 
Introduction à la l inguistique descriptive de 
l 'anglais : la sémantique, la phonétique et la 
phonologie, la syntaxe et la morphologie de la 
langue angla ise. 

A N G 381 3 cr. 

Didact ique d e l 'anglais I 
Préparation de leçons qui tiennent compte des 
difficultés d 'apprent issage du f rancophone et 
qui tirent le meilleur profit des manuels utilisés 
dans le système scolaire. 

A N G 382 3 cr. 

Didact ique de l 'anglais II 

Préparation de leçons qui tiennent compte des 
difficultés d 'apprent issage du f rancophone et 

, qui tirent le meilleur profit des manuels utilisés 
dans le système scolaire. 
Préalable : A N G 381 

A N G 383 3 cr. 

Styl ist ique comparée 

Étude comparat ive des différences lexicales, 
syntactiques et stylistiques entre le français e l 
l 'anglais. Exerc ices de traduction. Examen de 
textes déjà traduits. 

ANG 384 3 cr. 

Histoire de la langue angla ise I 

Famil le de langues indo-européennes. Initia
tion au vieil anglais. Influences étrangères sur 
le vieil anglais jusqu'à et y compr is l 'époque 
de l ' invasion normande. Initiation à l 'anglais 
moyen. 

A N G 385 3 cr. 

Histoire de la langue angla ise II 

Étude de l 'anglais moyen avec accent sur les 
changements f lexionnels et l ' introduction de 
mots français. L 'anglais de la Rena issance. 
L 'anglais moderne, avec étude particulière 
des variétés nord-américaines. 

Préalable : A N G 384 
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A N G 386 3 cr. A N G 485 3 cr. A N G 546 3 cr. 

Langage corpore l 

Le but de c e cours est d'habiliter les partici
pants à identifier, comparer , et contraster les 
aspec ts de la communicat ion non-verbale à 
l 'aide d 'un instrument d 'analyse. 

A N G 387 3 cr. 

Histoire d e la langue angla ise 
C e cours a pour but de permettre à l 'étudiant 
d 'entreprendre des d iscuss ions sur les chan
gements survenus dans le développement de 
l 'anglais moderne à partir de c e s or igines 
indo-européennes en passant par le vieil an 
glais et l 'anglais moyen. Qu' i ls soient en me
sure de travailler des textes représentatifs des 
différentes périodes de l'histoire de la langue 
anglaise et d'identifier les changements lin
guist iques ainsi que les facteurs polit iques qui 
ont influencé le développement de l 'anglais 
moderne. 

A N G 420 3 cr. 

L'express ion verbale I 

C e cours a pour but de donner les conna issan
c e s nécessaires de la grammaire anglaise fon
damenta le et du vocabula i re angla is a ins i 
qu 'une certaine a isance dans l 'expression de 
la langue. C e cours n'est pas recommandé 
pour les étudiants qui possèdent déjà une maî
trise de la langue. Ceux-c i ne seront pas admis 
dans le cours. 

A N G 420 3 cr. 

R o m a n du X X e s iècle 

L'objectif de ce cours est d 'analyser plusieurs 
romans modernes en rapport aux différents 
thèmes et à leurs techniques fictives et d 'en ar
river à une définition du moderne et du post-
moderne et appl iquer cette définition aux oeu
vres spécif iques, etc. 

A N G 430 3 cr. 

Poésie du X X e s iècle 

L'objectif de ce cours est de permettre aux 
étudiants d'accroître leur compréhension et 
leur appréciation de la poésie anglaise écrite 
depuis le début du X X 6 s iècle. 

A N G 450 3 Cf. 

Pano rama d e la l i t térature du XVI I e s iècle 

Survol des principaux auteurs de la littérature 

britannique du XXVII e s iècle. 

A N G 451 3 cr. 

Pano rama d e la l i t térature du XVIII e s iècle 

Survol des principaux auteurs de la littérature 

britannique du XVIIIe s iècle. 

A N G 460 3 cr. 

Le réel fictif : S tevens , Borges , F rye et 
K roe tsch 

L'objectif de c e cours est de permettre à l 'étu
diant de développer une certaine appréciation 
des idées courantes dans plusieurs oeuvres 
contemporaines, dans la l ittérature, dans la 
critique littéraire, etc. 

L a l inguistique et l 'enseignement de 
l 'anglais langue s e c o n d e a u seconda i re 

La l inguistique angla ise appliquée aux métho
des et au matériel d idact ique utilisés dans l 'en
seignement de l 'anglais comme langue se
conde au secondai re . 

A N G 520 3 cr. 

Traduct ion l ittéraire I 

Introduction aux pr incipes de la traduction litté
raire. Travaux pratiques. 

A N G 521 3 cr. 

Traduct ion l ittéraire II 

C e cours est une suite logique et pratique de 
A N G 520 . L'étudiant reçoit un entraînement 
pratique de la traduction littéraire du français à 
l 'anglais auss i b ien que de l 'anglais au fran
çais. 

A N G 530 3 cr. 

Lectures dir igées I (cours donné sous forme 
tutorale) 

ANG 533 3 cr. 

L'évolution de ta l i ttérature féminine 
C e cours se veut une introduction aux diffé
rents exemples d'écrits par des auteurs fémi
nins ainsi qu 'à un certain nombre d 'essa is cr i 
t iques de c e s écrits. 

A N G 540 3 cr. 

Littérature angla ise de la période 
romant ique 

C e cours procure une vue d 'ensemble de la lit
térature romantique britannique et des princi
pa les caractéristiques culturelles du roman
tisme à cet époque. 

A N G 541 3 cr. 

Littérature angla ise de la période 
v ictor ienne 

C e cours présente différents aspects de la v ie 
et de la pensée des Victor iens et lui procure 
ainsi une meilleure compréhension du monde 
dans lequel nous v ivons aujourd'hui. Il y a une 
continuité entre les siècles ; particulièrement 
entre les vingtième et d ix-neuvième siècles. 

A N G 544 3 cr. 

L e s auteurs dramat iques américains 
modernes 

Le cours comprend l'étude de l 'oeuvre des 
dramaturges américains contemporains auss i 
b ien que des pièces de théâtre écrites depuis 
1900. 

A N G 545 3 cr. 

S h a k e s p e a r e et s e s contempora ins 
Le cours a pour objectif de familiariser l 'étu
diant avec l 'anglais él izabethain. de la parano-
masie shakespear ienne ; les besoins du théâ
tre, les concordances du comique et d e la 
tragédie et les sources historiques dont S h a 
kespeare a tiré partie. 

Introduction à l 'anglais moyen et â Chauce r 

Le but de c e cours est de familiariser l 'étudiant 
aux oeuvres de Chaucer de même qu 'au lan
gage dans lequel il les a écrites ainsi qu 'aux 
différents aspects de la vie médiévale anglaise 
tels que , par exemple , la posit ion et l ' influence 
de l 'Egl ise à cette époque. 

A N G 560 3 cr. 

L a poésie canad ienne-ang la ise 

Vue générale de l 'évolution de la poésie cana 
dienne-anglaise des or igines à nos jours, tant 
dans la forme que dans le contenu. 

A N G 561 3 cr. 

L a p rose canad ienne-ang la ise 
Il a pour objet de communiquer une meil leure 
compréhension face aux intérêts et aux attitu
des des auteurs canadiens-angla is du 2 0 e s iè
c le . 

ANG 580 3 c r . 

Travaux prat iques sur la fabrication d e 
matériel complémenta i re 
Fabricat ion et évaluation de matériel pédago
gique complémentaire adapté aux besoins 
particuliers de f rancophones apprenant l 'an
glais c o m m e langue seconde . 

A N G 582 3 cr. 

Introduction â la sociol inguist ique 
A ide l 'étudiant à devenir conscient d e s diffé
rentes variantes dans le langage et d 'appl i 
quer c e s découvertes de sociol inguist ique à 
ses besoins l inguistiques en tant qu 'usager de 
la langue ou en tant que futur enseignant ou 
traducteur. 

A N G 620 3 cr. 

Atel ier de créat ion l ittéraire I 
A ide l 'étudiant à développer et â approfondir 
s es capacités à écrire la p rose professionnel le 
propice à l 'édition de journaux, de revues, etc. 
L'art de communiquer avec le g rand public 
se ra soul igné. 

A N G 630 

C o u r s tutoral l 

A N G 631 

Cours tutoral II 

3 cr. 

3 cr. A N G 635 

Le C a n a d a pays d ' i ronie 
A ide l 'étudiant à percevoir les différentes for
mes d' ironie c o m m e des éléments formels et 
thématiques dans une variété de genres, et à 
explorer l 'hypothèse que cer ta ines fo rmes 
d' ironie ou paradoxes sont à la base d e la vi
s ion culturelle que les Canad iens-ang la is ont 
d 'eux-mêmes et de leur univers. 

A N G 638 3 cr. 

L a dramaturgie canad ienne comparée I 
L'étude de pièces de théâtre représentatives 
du Québec et du C a n a d a anglais ; la c ompa 
raison des thèmes et des techniques dramati
ques de c e s p ièces. 
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ANG 731 3 cr. 

L a théorie d e la l i t térature comparée 

La définition de la littérature comparée e n gé
néral et la sélection des méthodes pouvant 
être appl iquées aux études littéraires. A ide 
l'étudiant à déterminer les problèmes spécifi
ques en littérature comparée e l à sélectionner 
les méthodologies qui conviennent à l 'étude 
de cette littérature. 

A N G 732 

Séminaire de mémoi re 

A N G 740 

3 cr. 

3 cr. 

L a poésie canad ienne-ang la ise et 
canadienne-française comparée I 

Étude comparat ive de la poésie canadienne et 
québécoise dans une perspect ive historique, 
thématique e t /ou technique. 

A N G 741 3 cr. 

La poésie canad ienne-ang la ise et 

canadienne-française comparée II 

Continuation du cours A N G 740. 

A N G 742 3 cr. 

Le roman canadien-angla is et canad ien -
français comparé I 

Étude comparat ive de quelque 12 romans de 
la période moderne jusqu'à 1960. 

A N G 743 3 cr. 

Le roman canadien-angla is et canad ien -
français comparé II 

Étude comparat ive de quelque 12 romans de 
la période contemporaine. 

A N G 801 3 cr. 

Cours tutoral I 

C e cours comporte un cheminement établi par 
le professeur en présence de l 'étudiant sur un 
sujet chois i par celui-ci aidé en ce la par le pro
fesseur. Les critères d'évaluation de c e cours 
sont basés sur la lecture de textes e l les ren
contres avec le professeur. 

ANG 803 3 cr. 

C o u r s tutoral III 

C e cours comporte un cheminement établi par 
le professeur en présence de l 'étudiant sur un 
sujet chois i par celui-ci aidé en ce la par le pro
fesseur. Les critères d'évaluation de ce cours 
sont basés sur la lecture de textes et tes ren
contres avec le professeur. 

ANG 840 15 cr. 

E x a m e n général 

Au plus tard à la fin de la 5 e s ess ion , le candi 
dat doit subir un examen général devant un 
jury composé de 3 membres désignés par la 
Faculté. Cet examen se fait en 3 parties, dont 
les deux premières sont écrites. 

ANG 841 15 cr. 

E x a m e n de synthèse 

Un examen de synthèse pour déterminer si le 
candidat a des conna issances suff isamment 
approfondies du domaine de la littérature c a 
nadienne et québécoise comparée. 

A N G 842 15 cr. 

E x a m e n - Domaine connexe 

Un examen permettant au candidat de démon

trer sa compétence dans un domaine c o n 

nexe. 

A N G 843 0 cr. 

E x a m e n - Sujet d e recherche 

Un examen oral portant sur le sujet de recher
che du candidat pour déterminer s ' i l a des 
conna issances requises pour entreprendre la 
rédaction de s a thèse. 

COP 

C O P 701 3 cr. 

Histoire et doctr ine de la coopérat ion 

C e cours fait un exposé de la doctrine coopé
rative et p ropose une revue de la pensée et 
des faits coopérati fs. Histoire, géographie, dé
mographie et phi losophie de la coopérat ion 
depuis Rochda le : origine et développement 
de la coopérat ion, la nature de l 'économie 
coopérat ive par rapport au l ibéralisme écono
mique et au soc ia l isme étatique, le contexte 
socio-économique dans lequel s 'est dévelop
pée la coopérat ion, les virtualités de la coopé
ration, les pr incipes coopératifs définis au 
Congrès de V ienne, I"intercoopération, la di
versité de l 'ampleur de la coopérat ion dans le 
monde. 

C O P 702 3 cr. 

Droit d e s coopérat ives 
C e cours procède à l 'analyse des d iverses lé
gislations coopérat ives. Le droit coopératif 
québécois et la jur isprudence : loi des a sso 
ciations coopérat ives, loi des ca i sses d 'épar
gne et de crédit, loi des syndicats coopérati fs. 
M ise sur p ied d 'une coopérat ive, structure de 
capital , contrôle et vérif ication, f iscalité, pro
blèmes particuliers d e s fédérations de coopé
ratives, l iquidation, fusion,... Compara ison d e s 
législations québécoises avec ce l les du C a 
nada et à l 'étranger. 

C O P 703 3 cr. 

Soc io log ie de la coopérat ion 

Dans un premier temps, le cours instrumente 
l 'étudiant aux pr incipes, méthodes et techni
ques qui , l iés à un système d 'ana lyse scientifi
que, permettent une compréhension des phé
nomènes soc iaux. Dans un deuxième temps, 
l 'accent porte sur la coopérat ion comme agent 
de transformation soc ia le et de développe
ment. C a s de certains pays avancés où le 
mouvement coopératif est particulièrement ac 
tif : Suède, Hol lande, France. Israël,... C a s de 
certains pays sous-développés utilisant la co 
opération comme moyen privilégié de déve
loppement. Dans un troisième temps, le cours 
explore les pr incipaux problèmes à caractère 
soc ia l du mouvement coopératif québécois : la 
participation d e s membres , le contrôle démo
cratique, la planification,... 

C O P 704 3 cr. 

Économie d e la coopérat ion 
Le cours permet â l 'étudiant d 'appréhender 
les caractéristiques du fonctionnement des 
coopératives dans leur d imension économi
que. 

A) Ana lyse économique des divers types de 
coopérat ives : 
- c oopéra t i ves d ' app rov i s i onnemen t : 

consommat ion , habitation, assurances 
agr ico les (approvisionnement) ; 

- coopérat ives d 'écoulement : épargne, 
ouvrière de product ion, mise en marché 
de produits agr ico les, e t c . . 

- coopérat ives bifonctionnel.es : ca i sses 
d 'épargne et de crédit, coopératives 
agr icoles â fonctions multiples, e t c . . 

B) A m o r c e d ' u n e a n a l y s e m a c r o 
économique de la coopérat ion ; 
- le phénomène de l ' intercoopération ; 
- la c ro issance d e s divers secteurs coo 

pératifs : 
- les t ransactions sur les marchés étran

gers , e t c . . 

C O P 705 3 cr. 

Psycho log ie , animat ion et part icipation d e s 
membres 

L'institution coopérat ive doit s 'adapter de fa
çon opt imale à s es membres qui en sont les 
propriétaires-usagers. Face à cette nécessité 
le cours permet à l 'étudiant de comprendre les 
d ynam ismes psycho -soc iaux inhérents au 
phénomène de la participation dans le but de 
promouvoir une plus grande implication des 
membres dans la démarche coopérative. 

C O P 706 3 cr. 

G e s t i o n d i f férenciée d e s coopérat ives 

C e cours dégage les aspec ts spécif iques par 
lesquels la gestion des coopératives se distin
gue de cel le des autres types d 'entreprises. 
Une équipe de professeurs d'administration 
examinent à tour de rôle certains traits particu
liers de la gestion des coopératives : système 
de valeur des dir igeants, le management, le 
contrôle démocrat ique, la prise de décis ion, le 
marketing soc ia l , les relations avec le person
nel, les problèmes f inanciers, e t c . . 

C O P 707 3 cr. 

Changemen t organisat ionnel 

Au plan des conna issances , l 'étudiant devrait 
être en mesure d 'apprécier les principaux vo
lets du changement organisat ionnel : planif ica
tion, stratégie, d iagnost ic, comportement de 
l 'agent d e changement , c h a m p de fo rces , 
phénomène de résistance, technologie so
c ia le, e t c . . Comb ina ison de théorie et de prati
que au moyen de lectures, d iscuss ions , expé
rimentation : c a s , approche expérimentietle et 
étude concrète d 'un changement organisa
tionnel par g roupe d'étudiants. 

C O P 708 3 cr. 

Ges t ion moderne d e s coopérat ives 

C e titre a remplacé « Gest ion différenciée des 
coopérat ives ». 

C O P 709 3 cr. 

Séminaire d ' intégrat ion 

Le cou rs « Séminaire d ' intégrat ion • a été 
ajouté au p rogramme de maîtrise après une 
année d 'expérimentat ion de ce programme. 
En effet, suite â une suggest ion d e s étudiants 
(promotion 1981-82), l 'équipe d e s profes
seurs convenait d'ajouter à la liste des cours 
obligatoires une activité d' intégration permet
tant de relier entre e l les les expériences pro
fessionnel les d e s étudiants, leurs acquisi t ions 
a c a d é m i q u e s p résentes o u passées , d e 
même que les sous-cul tures de leurs différen
tes d isc ip l ines d 'or igine. 
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C O P 601 3 cr. C O P 807 3 cr. E C N 210 3 cr. 

Séminaire e n marketing 

Dans un premier temps, tes étudiants se fami
liarisent aux concepts de base suivants : l 'évo
lution de la pensée en marketing, le marketing 
économique, soc ia l et sociétal. l ' information 
nécessaire à la pr ise de décision, les notions 
fondamentales c o m m e le marché, les seg 
ments, le cyc le de vie des produits, l 'analyse 
interne des condit ions de production de biens 
et de serv ices. . . Par la suite, l 'étudiant est 
amené à construire un plan marketing et à éla
borer une stratégie de mise en marché : déci
s ions concernant le portefeuille de produits et 
serv ices, les prix, les promoteurs.... 

C O P 802 3 cr. 

Séminaire e n gest ion du personnel 

Le séminaire porte sur les aires suivantes : 

- Les techniques de base en gestion du per
sonnel : l 'embauchage, l 'administration 
d e s salaires, l 'évaluation du rendement, la 
mobilité du personnel et l ' intéressement. 

- Certains aspects d e s relations du travail : 
droit du travail, étude des organisations 
syndicales, négociations col lect ives, arbi
trage de griefs, e t c . . 

- Le d iagnostic de la fonction « personnel • 
ratios, statistiques et tableaux de bord de 
la fonction • personnel ». 

C O P 603 3 cr. 

Séminaire e n f inance 

D'une part, le séminaire fournit un apport de 
conna issances sur la vie f inancière de la coo
pérative : information complète et gestion fi
nancière, gestion du fonds de roulement, ou
tils d ' a n a l y s e et de p rév is ion f inanc ière, 
f inancement à long terme, théorie du porte
feuille, avoir des sociétaires et politique des 
excédents. Auss i , par l 'analyse de c a s , l 'étu
diant est confronté au doma ine pratique : 
étude de rentabilité et du mode de f inance
ment, analyse de problèmes f inanciers spécifi
ques, le marché des capitaux,... 

C O P 804 3 cr. 

Économie rurale et coopérat ion agr icole 
La coopération comme agent de développe
ment des ressources primaires : agriculture, 
forêt, énergie, pêche,... Accent particulier aux 
coopératives agr icoles, aux chantiers fores
tiers ainsi qu 'aux pêcheurs unis du Québec. 
Que lques e xemp les puisés dans les pays 
a vancés a i ns i q u e d a n s l es p a y s s o u s -
développés. 

C O P 806 3 cr. 

Économie du développement 

Des théories de l 'économie sous-développée 
aux théories du développement. Théories his
toriques : étapes et p rocessus de démarrage ; 
théories modernes : c r o i ssance équi l ibrée, 
pôles de c ro issance, effort minimum critique. 
Stratégie de développement : critère d ' inves
tissement, économie externe, investissement 
moteur, productivité marginale soc ia le , critère 
de réinvestissemenl. Accent mis sur la rédac
tion et la descript ion d 'un projet de développe
ment en cours. 

Atel ier de recherche 

S o u s l 'autorité d 'un professeur , l 'étudiant 
poursuit un travail de recherche lui permettant 
d 'approfondir un domaine de son choix pou
vant être en relation avec son essa i . Il peut 
s 'ag i r d 'une recherche b ib l iographique et 
d 'une revue de la littérature sur un aspect spé
cif ique de la coopérat ion ; encore ce peut être 
une analyse au sein du mouvement coopératif 
lui-même. e t c . . 

C O P 808 3 cr. 

Séminaire e n gest ion de projet 

S' inspirant des instruments utilisés par l 'ACDI, 
c e cours a pour objectif d'initier les étudiants à 
préparer, exécuter et évaluer des projets de 
coopérat ion, soit au plan local , national ou in
ternational. 

C O P 896 

Cours tutoral I 

E s s a i 

3 cr. 

ECN 

E C N 100 3 cr. 

Princ ipes d 'économie politique 

S u r v o l d e s t h é o r i e s m i c r o et m a c r o 
économiques — Micro : l'offre et la demande, 
concept d'élasticité, production et coûts, mar
chés et formation des prix ; macro : revenu na
tional et politique f iscale, monnaie, système 
bancaire et politique monétaire, polit iques ma
cro-économiques. 

ECN 113 3 cr. 

Introduction aux modèles économiques 
l inéaires 

L 'usage de la mathématique et économique. 
La notion d'équil ibre. Les modèles linéaires : 
notions de vecteur et d ' espace vectoriel : défi
nition de matrice et opérations élémentaires : 
invertion de matr ices et déterminants ; notion 
de rang et solutions d 'un système d'équations 
l inéaires ; appl icat ions aux modèles de mar
ché et de revenu national : modèle input - out-
put de Leontief. La statique comparée et la no
tion de dérivée. Les problèmes d'optimisation. 

ECN 114 3 cr. 

Histoire d e s faits économiques 
Phases historiques du développement écono
mique : l 'Angleterre. Attention spéciale portée 
à l 'agriculture, la population, le capital , la tech
nologie et les transports. Analyse de la pé
riode critique du développement d 'une écono
mie : fo rme t radi t ionnel le d ' o rgan i sa t i on 
économique ou société industrielle. 

ECN 120 3 cr. 

Statist iques préparatoires à l 'économétr ie 

Rappe l de statistique descriptive et de proba
bilités - échantil lonnage - estimation statisti
que - tests d 'hypothèse - régression el corré

la t ion s imple. 

Introduction à l 'analyse micro-économique I 

Théorie de la consommat ion ; équil ibre du 
consommateur et réaction de l 'équilibre à un 
changement dans les condit ions exogènes, 
demande individuelle et demande de marché, 
élasticités. Théorie de la product ion et des 
coûts. Offre de la firme. Morphologie des mar
chés : concurrence parfaite, monopole, con 
currence monopol ist ique, o l igopole. Marché 
des facteurs de production. Introduction à 
l 'équilibre général et â la théorie du bien-être. 

E C N 211 3 cr. 

Introduction à l 'analyse macro-économique I 

Les comptes nationaux. Le modèle c lass ique. 
Le modèle Keynésien. La consommat ion. L'in
vestissement. La monnaie. Équilibre macro
économique g lobal . Analyse et critique du mo
dèle g lobal . Extension à l 'économie ouverte. 
L'inflation. Différentes approches aux ques
tions macro-économiques. Le monétarisme. 
Les anticipations rationnelles. L'école de C a m 
bridge et l 'approche de Ka leck i . Auteurs cana
d iens et québécois. 

ECN 215 3 cr. 

Micro-économique I 

Introduction : la détermination de l 'équilibre 
sur un marché. Impact de différentes interven
tions. Théorie de la consommat ion : analyse 
des préférences en consommat ion, équil ibre 
du consommateur, analyse de la variation 
dans l 'équilibre par suite de changements 
dans les variables exogènes, élasticités de la 
demande, exemples d 'appl icat ion de la théo
rie d e s préférences. Théorie de la product ion, 
analyse des fonctions de coûts, notion de coût 
économique. Structures de marché : équil ibre 
de la firme et de l ' industrie en situation a) de 
concurrence pure et parfaite, b) de monopole, 
c) de concurrence monopol ist ique, d) d 'ol igo
pole. Ana lyse du marché des facteurs. Intro
duction à la théorie du bien-être. C e s cours uti
lisent des développements géométr iques et 
du ca lcu l différentiel. 

E C N 216 3 c r . 

Macro-économique 

Les comptes nationaux. Le modèle c lass ique. 
Le modèle Keynésien. La consommat ion. L'in
vest issement. La monnaie. Équilibre macro
économique g lobal . Ana lyse et critique du mo
dèle g lobal . Extension à l 'économie ouverte. 
L'inflation. Différentes approches aux ques
tions macro-économiques. Le monétar isme. 
Les anticipations rationnelles. L'école de C a m 
bridge et l 'approche de Ka leck i . Auteurs cana
diens e l québécois. 

E C N 220 3 cr. 

Introduction à l 'analyse micro-économique II 

Théorie de la consommat ion : équil ibre du 
consommateur et réaction de l 'équilibre à un 
changement dans les condit ions exogènes, 
demande individuelle et demande de marché, 
élasticités. Théorie de la product ion et des 
coûts. Offre de la firme. Morpholog ie d e s mar
chés : concurrence parfaite, monopole, con
currence monopol ist ique, o l igopole. Marché 
des facteurs de production. Introduction à 
l 'équilibre général et à la théorie du bien-être. 
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E C N 221 3 c r . 

Introduction à l 'analyse macro
économique II 

Les comptes nationaux. Le modèle c lass ique. 
Le modèle Keynésien. La consommat ion. L' in
vestissement. La monnaie. Équilibre macro
économique g lobal . Ana lyse et critique du mo
dèle g lobal . Extension à l 'économie ouverte. 
L'inflation. Différentes approches aux ques
tions macro-économiques. Le monétarisme. 
Les anticipations rationnelles. L'école de C a m 
bridge e l l 'approche de Ka leck i . Auteurs cana
diens et québécois. 

E C N 223 3 c r . 

Institutions f inancières et f iscales 

Considérations générales : définit ion, c lassif i 
cation quant à la nature, l'objet et la propriété. 
La monnaie : définition, fonctions, ordres de li
quidi té, masse monétaire ; essent ie l lement 
une dette. Création et destruction de monnaie. 
Les systèmes bancaires. Étude critique des 
moyens de contrôle de la monnaie e l du crédit. 
Bi lans et comptes d 'opérat ions des institutions 
bancaires et parabancaires. Révisions 1967 et 
1977 de la Loi des banques. Le marché moné
taire : nature, mécanismes, opérations. Le 
marché du monétaire nature, mécanismes, 
opérations. La structure des taux d'intérêt : du 
point de vue pratique. Élude individuelle des 
divers intermédiaires f inanciers : publ ics et pri
vés. Les institutions f iscales. La politique mo
nétaire et f iscale et le système financier. 

E C N 226 3 c r . E C N 444 3 cr. 

E C N 224 3 cr. 

Introduction â l 'histoire de la pensée 
économique I 

Survol préliminaire de l'histoire de la pensée 
économique : distinction entre doctr ines et 
analyse ; principaux courants doctrinaux de
puis l 'Antiquité et g rands noms de l'histoire de 
l 'analyse jusqu'à nos jours. La formation de la 
pensée social iste jusqu'à Marx . La pensée 
analytique c lass ique. 

E C N 225 3 c r . 

Micro-économique II 

Introduction : la détermination de l 'équilibre 
sur un marché. Impact de différentes interven
tions. Théorie de la consommat ion : analyse 
des préférences en consommat ion, équil ibre 
du consommateur, analyse de la variation 
dans l 'équilibre par suite de changements 
dans les variables exogènes, élasticités de la 
demande, exemples d 'appl icat ion de la théo
rie des préférences. Théorie de la product ion, 
analyse des fonctions de coûts, notion de coût 
économique. Structures de marché : équil ibre 
de la firme et de l ' industrie en situation a) de 
concurrence pure et parfaite, b) de monopole, 
c) de concurrence monopol ist ique, d) d 'ol igo
pole. Analyse du marché des facteurs. Intro
duction à la théorie du bien-être. C e s cours uti
lisent des développements géométr iques et 
du calcul différentiel. 

Macro-économique II 

Les comptes nationaux. Le modèle c lass ique. 
Le modèle Keynésien. La consommat ion. L' in
vestissement. La monnaie. Équilibre macro
économique g lobal . Ana lyse et crit ique du mo
dèle g lobal . Extension à l 'économie ouverte. 
L'inflation. Différentes approches aux ques
tions macro-économiques. Le monétarisme. 
Les anticipations rationnelles. L'école de C a m 
bridge et l 'approche de Kaleck i . Auteurs cana 
diens et québécois. 

E C N 320 3 c r . 

Ana lyse micro-économique II 
Théorie de la consommat ion : équil ibre du 
consommateur et réaction de l 'équilibre à un 
changement dans les condit ions exogènes, 
demande individuelle et demande de marché, 
élasticités. Théorie de la production et des 
coûts. Offre de la firme. Morphologie des mar
chés : concurrence parfaite, monopole, c o n 
currence monopol ist ique, o l igopole. Marché 
des facteurs de production. Introduction à 
l 'équilibre général et à la théorie du bien-être. 

E C N 321 3 c r . 

Ana lyse macro-économique II 

Les comptes nationaux. Le modèle c lass ique. 
Le modèle keynésien. La consommat ion. L' in
vestissement. La monnaie. Équilibre macro
économique g lobal . Ana lyse et crit ique du mo
dèle g lobal . Le monétar isme. L'inflation. Les 
anticipations rationnelles. L'école de C a m 
bridge et l 'approche de Ka leck i . La critique ra
dicale. La c ro issance économique. 

E C N 322 3 c r . 

Histoire du déve loppement économique d u 
Québec 

Les forces du développement économique -
théorie de la monoproduct ion : fourrures -
bois - agriculture au X IX e s iècle - recherche 
d 'un marché : Angleterre, États-Unis, C a n a d a 
- émigration des canad iens français - la pre
mière moitié du X X e s iècle : l ' industrialisation. 

E C N 330 3 c r . 

Problèmes économiques du Québec 

Introduction générale. Résumé des problèmes 
économiques actuels du Québec, interpréta
t ions de l 'histoire d e s faits économiques . 
Théorie économique de la démocrat ie et la 
discrimination contre le Canada-français. Le 
système du marché et la discrimination sur le 
marché du travail. L ' impact de la souveraineté 
politique. Les relations fédérales provinciales. 

E C N 331 3 c r . 

Introduction à l 'économétr ie I 
Le modèle de la régression s imple et sa mise 
en forme matricielle. Le modèle général de la 
régression multiple : les hypothèses du mo
dèle, les méthodes d'estimation et les lests 
d 'hypothèse. Approche générale aux tests et 
régions de conf iance. La prévision. Erreur de 
spécif ication. Traitement informatisé de la ré
gress ion. Appl icat ions économiques. 

Problèmes économiques du T ie rs -Monde 
Sais i r le phénomène du sous-développement 
dans les économies du T iers-Monde. Identifier 
les obstac les et les mécanismes qui causent e l 
perpétuent la pauvreté. Modèles. L 'a ide. Étu
des de que lques pays . 

E C N 446 3 cr. 

Polit ique économique 

Étude analytique d e s versions statique et dy
namique du modèle IS -LM. Extension de c e s 
modèles si une économie ouverte - modèles 
de c ro issance . D iscuss ion de d iverses politi
ques économiques et ana lyse de stabil isation. 

E C N 447 3 cr. 

Économie des r essources renouvelab les 
Ana lyse économique d e s problêmes d'uti l isa
t ion, d 'épu isement , de renouvel lement, d e 
substitution, de conservat ion d e s ressources 
naturelles et particulièrement des ressources 
renouvelables. 

E C N 450 3 cr. 

Histoire de la pensée économique I 

Doctr ines économiques et histoire de l 'analyse 
économique d e s or igines à 1870. La pensée 
normative, de l 'Antiquité aux courants actuels : 
la formation de la pensée social iste et de la 
doctrine l ibérale. La pensée analytique chez 
les physiocrates, Smith, Malthus. R icardo. Mill 
et Marx. 

E C N 460 3 cr. 

Histoire de la pensée économique II 
Le développement des idées et de la théorie 
é c o n o m i q u e . L a p é r i o d e d e la p e n s é e 
1870-1936. Désintégration de l 'économie ri-
cardienne. Ana lyse marginale. Théorie de la 
valeur, A . Marshal l . Néo-classique. L 'écono
mie de Keynes . 

E C N 541 3 c r . 

Laboratoire d 'économétr ie 
Comprend d 'abord l 'étude pratique des princi
paux problèmes rencontrés lors de l'utilisation 
du modèle de la régression multiple (collinéa-
rité, hétérocédasticité, autocorrélation des er
reurs résiduelles), traite ensuite de quelques 
compléments spécif iques (variables auxil iai
res exogènes, modèles à retards échelonnés, 
analyse de covar iances , compléments d 'algè
bre linéaire) et, f inalement, introduit l 'étudiant 
aux modèles à équations simultanées (identifi
cat ion, estimation, simulation). 

E C N 542 3 cr. 

Éléments d 'économie marxiste I 
Fondements de l 'analyse économique de Kar l 
Marx . Les pr incipaux concepts . Le fonctionne
ment du système capitaliste : mode de produc
tion capitaliste, s a dynamique et ses contra
d i c t i o n s . L e s t hèses m a r x i s t e s l es p l us 
récentes. 
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E C N 552 3 cr. E C N 562 3 cr. 

Économie du travail I 

Histoire du syndical isme canadien e l québé
cois . Le système de relations industrielles. Le 
marché du travail au C a n a d a . Présentation et 
critique du modèle néo-classique de détermi
nation des salaires. La théorie duale. L 'appro
che radicale. L'effet du syndical isme. La théo
rie du capital . Critères de détermination des 
salaires : inflation, productivité, rattrapage, c a 
pacité de payer. 

E C N 553 3 cr. 

Économie d e la coopérat ion I 

a) Nature de la coopérative et faits coopéra
tifs : Bref survol des coopératives du Québec. 
La doctrine coopérative. La nature de ta coo
pérat ive, les faits coopérat i fs à t ravers le 
monde, b) L 'analyse économique de la coopé
rative : Typologie des coopératives. La coopé
rative d 'approvisionnement. La coopérat ive 
d 'écoulement. Autres éléments d 'analyse, c) 
Études économiques sur les coopératives du 
Québec : les coopératives reliées au consom
mateur. Les institutions f inancières coopérati
ves . Les coopératives reliées au secteur pri
m a i r e , d ) Q u e l q u e s e x t e n s i o n s : l e 
développement coopératif du Québec. Le coo-
pératisme. 

E C N 554 3 cr. 

Introduction à r économétr ie II 

Étude approfondie des pr incipaux problêmes 
rencontrés lors de l'utilisation du modèle de la 
régression multiple : coll inéarité, hétérocédas-
ticité et autocorrélation des erreurs résiduel
les. Modèles à choix d iscrets. Modèles à re
tards éche lonnés . Modè les non- l inéa i res. 
Modèles multivariés. 

E C N 555 3 cr. 

Micro-économique III 

Rappe l de la théorie du consommateur et du 
producteur - opt imum de Pareto - équil ibre 
général walrasien - déséquil ibre ou équil ibre 
avec rationnements quantitatifs - externalités 
et b iens publ ics - opt imum de second rang -
économies temporelles. 

E C N 560 3 cr. 

Théorie du commerce international 

Théorie des coûts comparati fs. Production et 
demande nationales et commerce internatio
nal. Éléments dynamiques : effets du progrès 
technologique, effets d 'un changement dans 
les coûts, dotations en facteurs, taux de crois
sance . Polit iques commerc ia les : théorie. Pol i 
t iques commerc ia les du Canada . Bien-être na 
tional et commerce international. 

E C N 561 3 cr. 

Théor ie monétaire 

La monnaie. Systèmes monétaires et banca i 
res canadiens. Marchés f inanciers et institu
t ions f i nanc iè res n o n - b a n c a i r e s . Institut 
d 'émission, instruments de contrôle et opéra
tions gouvernementales. Offre et demande de 
monnaie. L'équilibre sur les marchés de la 
monnaie et des b iens. Structure des taux d ' in
térêt. Rôle et efficacité de la politique moné
taire. Monnaie et économie internationale. 

Organisat ion industrielle 
La concurrence en pratique. Concentrat ion in
dustrielle. Les barrières à l 'entrée, la différen
ciation des produits et les autres structures de 
marché. Relation entre les structures de mar
ché et les performances des entreprises. Les 
objectifs et les comportements des entrepri
ses dans les cadres statique et dynamique. 
Les polit iques antitrusts. La politique indus
trielle. 

E C N 564 3 cr. 

Économie internationale 

Introduction à l 'économie internationale. Le 
marché des changes , l ' intervention gouverne
mentale et la ba lance des paiements. Les ef
fets de l'activité économique domest ique sur 
les taux de change, la ba lance extérieure et 
v ice-versa. Pourquoi les pays exportent et im
por ten t? Les déterminants du c o m m e r c e . 
L'intervention du gouvernement - polit iques 
commerc ia les . Les mouvements internatio
naux des facteurs de product ion - entreprises 
multinationales. Le principe du libre échange 
et la réalité du commerce international. 

E C N 597 

C o u r s tutoral I 

E C N 641 

3 cr. 

3 cr. 

Économie d e s t ransports 

Théorie micro-économique du transport. Ap 
plications particulières. Problèmes de la régle
mentation et des subventions. 

E C N 642 

Économie régionale 

3 c r . 

E C N 645 3 cr. 

Économie de l 'agriculture 
Introduction historique. L'agriculture québé
co ise et son évaluation. Situation actuelle : 
moyens de production, revenus, prix, transfor
mation et mise en marché. Distribution. Rôle 
des gouvernements. 

E C N 646 3 cr. 

Économie d e la sécurité soc ia le 

Les objectifs et la nature des p rogrammes de 
sécurité soc ia le . Considérations d 'équité, d'ef
ficacité et d e redistribution des revenus. Sécu
rité soc ia le et marché du travail. Les program
mes au Québec, au C a n a d a . Évolution d e s 
p rogrammes : f inancement, dépenses et nou
veaux programmes. 

E C N 660 3 cr. 

Économie d e s f inances internationales 
Le marché du change étranger et ta ba lance 
des paiements. Les mouvements des facteurs 
de production, les f irmes multinationales. Le 
p rocessus d'ajustement par les mécanismes 
de prix et de revenus. L'ajustement de ta ba 
lance des paiements et les polit iques économi
ques nationales. Le système monétaire inter
national. Réforme. Problèmes particuliers au 
C a n a d a . 

E C N 662 3 cr. 

Économie d e s f inances publ iques 
L'intervention de l'état dans une économie de 
marchés : interprétations variées. La notion de 
b iens publ ics. Les comptes budgétaires et le 
mécanisme de sélection d e s dépenses de 
l 'étal. Ana lyse avantages-coûts. Les différents 
impôts dans la fiscalité canadienne : examen à 
la lumière des pr incipes d ' imposit ion. Rela
tions f iscales intergouvernementales. 

E C N 663 3 cr. 

Conjoncture économique 

Les mouvements et c r ises économiques -
F luctuat ions économiques et ana lyse des 
mouvements conjoncturels d 'après-guerre -
Les théories d e s cyc les : f luctuations expl i
quées par les s tocks, par les variations moné
taires, par les échanges extérieurs, par l ' inves
tissement - L'accélérateur et les développe
ments de H icks . Kaldar. Ka leck i , Goodw in -
La c ro issance économique - prévision con 
joncturelle. Polit iques récentes de stabil isa
tion. 

E C N 664 3 c r . 

Introduction à l 'économie du 
déve loppement 

C a r a c t é r i s t i q u e s g é n é r a l e s d u s o u s -
développement et société traditionnelle - quel
ques modèles généraux - dual isme et chô
mage déguisé - développement balancé et 
déve loppement par effet d 'entraînement -
commerce extérieur - politique économique et 
planification - approches crit iques. 

E C N 665 3 cr. 

Théor ie du b ien-être 

Crit ique méthodologique des théories actuel
les de la politique économique et nécessité de 
fondements pour justifier l ' intervention écono
mique. Exposit ion et crit ique de la théorie du 
bien-être : P igou . la Nouvel le École et les sur
plus, la fonction de bien-être. Appl icat ions de 
la théorie â l 'analyse avantages-coûts. 

E C N 700 3 cr. 

Théorie micro-économique 
Théorie du consommateur - théorie du pro
ducteur - opt imum de Pareto et utilité soc ia le -
équil ibre général et loi de Walras - planif ica
tion par les prix et les quantités - concurrence 
imparfaite - économies temporel les - déci
s ions publ iques. Théories de l'utilité. Compor 
tement du consommateur . Théorie d e la pro
d u c t i o n . É q u i l i b r e p a r t i e l et g é n é r a l . 
Compara i son de l 'analyse marginale et mo
derne. Concur rence imparfaite. Théories de 
répartition - cr i t iques. 

E C N 701 3 c r . 

Théor ie macro-économique 

Étude approfondie de différents auteurs, dé
bats e t / ou thèmes en macroéconomique. La 
matière peut varier d 'une année à l 'autre. Les 
sujets incluent le monétar isme, les anticipa-
l ions rationnelles, les Keynésiens, les post-
Keynésiens. Les auteurs incluent : Dav idson, 
H icks , Kaldor. Minsky. Ka leck i , Pasinetti, Ad i -
makopulos (post-Keynésiens), F r iedman, Lai-
dler, Coruchene (monétaristes), Okun . Tobin, 
(Keynésiens), Fisher, McCa l l um, Lucas (antici
pat ions rat ionnel les), Le i jonhufvud, C lower 
(critiques de la quantité). 
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E C N 702 3 cr. 

Économétr ie I 

Modèles â une seule équation : revue du mo
dèle l inéaire général, théorie aymptotique. mo
dèles non-linéaires, estimateurs « test prélimi
naire » et se lon la règle de Stein, introduction 
aux p rocessus l inéaires. Modèles à plusieurs 
équations : modèles mullivariés, identification, 
estimation et simulation. 

E C N 797 3 cr. 

Cours tutoral I 

E C N 798 3 cr. 

Cours tutoral II 

E C N 802 3 cr. 

Économétr ie II 

Généralités sur l 'analyse des séries chronolo
giques. Analyse de tendance. Traitement des 
variations saisonnières. Ana lyse des séries 
chronologiques stationnâmes : autocorrélation 
et autorégression, modèles de moyennes mo
biles et modèls AR IMA. Théorie de l 'échantil
lonnage de l 'autocorrélation. Ana lyse spec
t ra le. P rév i s ion . F o n c t i o n s d e t ransfer t . 
Causalité. Modèles mull ivariés. Relation entre 
les techniques de Box-Jenk ins et l 'économé
trie. Traitement informatisé de l 'analyse des 
séries chronologiques. 

E C N 803 

Développement économique 

E C N 806 

3 cr. 

3 cr. 

Économie du travail 

Étude approfondie de différents thèmes en 
économie du travail. La matière peut varier 
d 'une année à l'autre. Les thèmes incluent : 
mesures et interprétation de la main-d 'oeuvre, 
la participation, le chômage ; le revenu du tra
vail mesures et interprétation, et théories de 
détermination des revenus ; la théorie du cap i 
tal ; revenus d 'autres sou rces (assurance-
chômage, prestations de retraite) ; pauvreté et 
distribution des revenus. 

E C N 807 3 cr. 

Économie internationale 

Appro fond issement d e s théor ies d u c o m 
merce : R icardo. Heckscher-Ohl in . Leurs l imi
tations théoriques et empir iques. Paradox de 
Leontief. Modèles néo-technologique et néo
facteur. Commerce intra-branche. Théorie de 
la protection analysée dans le cadre de l 'équi
libre partiel et général . Protection effective. Po 
litiques commerc ia les et stratégies du déve
loppement. Théorie pure : la théorie c lass ique 
du commerce international. Les ga ins du c o m 
merce. Théorie des tarifs. Heckscher-Ohl in . 
Égalisation des prix des facteurs. Le paradoxe 
de Leontief. Polit ique économique internatio
nale. Intégration internationale. Théorie de la 
ba lance d e s paiements. 

E C N 808 3 cr. 

Économie d e la coopérat ion 

a) Étude et critique des principaux ouvrages et 
articles de théorie économique appl iquée à la 
coopérat ion, b) Exposé des travaux de recher
che sur l 'économie du secteur coopératif qué
bécois : évolution des différentes branches du 
mouvement ; l ' importance de chacune dans 
l 'économie québécoise ; les problèmes de dé
veloppement, etc. 

E C N 811 3 c r . 

F inances publ iques 

Ana lyse thématique de problèmes d'actualité 
en matière de politique f iscale. C e contenu 
peu l varier. 

E C N 614 3 cr. 

Séminaire d e mémoi re 

Sert à encadrer le travail de recherche de 
l 'étudiant dans la rédaction d 'un mémoire. 

FRA 

FRA 130 3 cr. 

FRA 100 3 Cr. 

G e n r e s I 

L'étude d 'oeuvres cho is ies permettra à l 'étu
diant de retrouver les éléments essentiels qui 
caractérisent chacun des genres littéraires 
étudiés (bande dessinée, roman). Des exerc i 
c e s pratiques aideront l 'étudiant à assimiler la 
théorie de c e s genres tout en le préparant au 
transfert éventuel de c e s mêmes conna issan
c e s dans une sal le de c lasse. À cause de son 
orientation pédagogique, c e cours s 'ad resse 
d 'abord aux étudiants(tes) qui se destinent à 
l 'enseignement au secondai re. Fonct ionne
ment par ateliers : max imum : 25 étudiants. 
' ( Le cours Genres I n'est pas un préalable 
pour le cours Genres II). 

FRA 110 3 cr. 

G e n r e s II 

L'étude d 'oeuvres cho is ies permettra â l 'étu
diant de retrouver les éléments essent iels qui 
caractérisent chacun des genres littéraires 
étudiés (conte, poésie, chanson , théâtre). Des 
exerc ices pratiques aideront l 'étudiant à a ss i 
miler la théorie de c e s genres tout en le prépa
rant au transfert éventuel de c e s mêmes c o n 
na issances dans une sal le de c lasse . À c a u s e 
de son orientation pédagogique, ce cours 
s 'ad resse d 'abord aux étudiants(tes) qui se 
destinent à l 'enseignement au secondai re. 
Fonct ionnement par ateliers : max imum : 2 5 
étudiants. 

FRA 120 3 c r . 

Didact ique I du f rançais 
C e cours porte sur l 'ensemble des composan 
tes nécessaires au développement de l 'habi
leté â c omprend re d e s d i scours o raux et 
écrits. Le cours se déroule sous forme d'ate
liers et s 'art icule autour d e s éléments sui
vants : intention, information, interlocuteur, 
choix des textes, lisibilité, situation, etc. 

D idact ique II du f rançais 
C e cours porte sur l 'ensemble d e s composan 
tes nécessaires au développement de l 'habi
leté à produire des d iscours oraux et écrits. 
Les cours se déroulent sous forme d'ateliers et 
s'articulent autour des éléments suivants : ré
dact ion ou formulation orale et analyse de c e s 
product ions faites en vue d 'en dégager tes 
éléments constituants (intention, information, 
interlocuteur, situation, etc.). 

FRA 140 3 c r . 

Didact ique III du f rançais 

Le nouveau programme de français au secon 
daire p ropose un enseignement axé avant tout 
sur le développement des habiletés langagiè
res : habiletés à comprendre (écouter-lire), ha 
biletés à produire (parler et écrire) des d is
c o u r s . S a p p u y a n t s u r l e p r o c e s s u s 
d 'apprent issage (la pratique des d iscours, 
l 'objectivation de cette pratique et l 'acquisit ion 
de conna issances) pour favoriser le dévelop
pement de ces habiletés c h e z les élèves du 
secondai re , le cours portera sur les stratégies 
d 'enseignement visant à b ien établir la relation 
entre situation de communicat ion et fonction
nement de la langue et d e s d iscours . 

FRA 600 

C o u r s tutoral I 

3 cr. 

FRN 

FRN 100 3 cr. 

Histoire générale d e la l i t térature 

Survol de l 'histoire de la littérature française 
du Moyen A g e au X X e s iècle, à partir des prin
c ipaux auteurs et d e s textes retenus dans les 
manuels d'histoire littéraire en France. Ques
tions abordées dans le cours : rapports entre 
l ittérature, histoire et idéologie, entre produc
tion littéraire et c l asses soc ia les ; notions de lit
térature et de mouvement d 'école littéraire ; la 
l ittérature c o m m e institution (production, mar
ché, consommation) ; la product ion littéraire 
face au pouvoir et à la censure, etc. 

FRN 110 3 cr. 

Introduction à la sémiologie 

S é m i o l o g i e / s é m i o t i q u e / s é m a n t i q u e / 
l inguistique : sémiotique non l inguistique et 
non dramatique : é tude des systèmes de com
munication non l inguistiques : sémiologie de la 
culture. 

FRN 120 3 cr. 

Introduction à la sémiot ique 

Histoire et théorie de la sémiotique : sémioti
que narrative et sémiotique d iscurs ive ; sémio
tique poét ique et sémiot ique texturelle (il s 'agit 
donc ici de sémiotique l inguistique : l ittéraire 
ou non). 
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FRN 130 3 cr. 

Théorie générale de la l i t térature 

Il s 'agi l de montrer que le terme littérature ne 
désigne aucun objet spécif ique, que seule une 
approche historique et idéologique permet de 
saisir et d 'expl iquer c e phénomène. Le Forma
l isme a c ru un moment pouvoir définir le texte 
littéraire uniquement par une analyse interne, 
al lons retracer cette * aventure > de la théorie 
chez les théoriciens français, (ex. Barthes, To-
dorov). Hier objel scientifique, la litlérarité est 
définie aujourd 'hui c o m m e « un ensemb le 
d'effets de langue inséré dans un procès de 
scolarisation » (cf. Bal ibar, P. Macherey) . 

FRN 140 3 cr. 

Programme de lectures I 
Rendre compte oralement e t / ou par écrit de la 
lecture d 'une quinzaine de textes littéraires. 
Lecture orientée dans la perspective d 'une es
thétique de la réception. C e cours, à compter 
de 1979, s ' inscrira dans la suite du cours de 
Théorie générale de la littérature. 

FRN 150 3 cr. 

Programme de lectures II 
Rendre compte oralement et par écrit d 'une 
quinzaine d 'ouvrages de littérature française 
e t / ou étrangère (rencontres individuelles avec 
le professeur responsable). À partir de 1979. 
ce p rogramme de lectures demande comme 
préalable le cours de base d'Histoire générale 
de la littérature. 
Préalable : F R N 1023 

FRN 160 3 cr. 

Initiation à la l i ttérature dramatique 
Lecture d 'une d izaine de pièces de théâtre 
français et québécois représentant d iverses 
périodes de l'histoire du théâtre. Pratique tex
tuelle : analyse du personnage, de l 'espace, 
du d iscours et du temps théâtral en relation 
avec révolut ion de la • théâtralité ». 

FRN 200 3 cr. 

Sémiot ique I (Structures d 'oeuvres 
poétiques) 

Analyse d 'oeuvres poétiques québécoises en
visagées comme ruptures et irruptions institu
tionnelles, comme dynamiques idéologiques 
et historiques. Étude des structures de signifi
cation et de communicat ion d 'oeuvres vues 
dans leur ensemble, comme cel les de Nell i-
gan, Jean-Aubert Loranger, Saint-Denys Gar -
neau , M i ron . Chamber land . B rossa rd , G a -
g n o n , Théoret. (Étude-type : Z i l be rbe rg , 
lecture des F L E U R S D U M A L , Marne, 1972). 

FRN 201 3 cr. 

Sémiot ique II (Introduction à la pragmatique 
textuelle) 

Étude des concepts de base de cette branche 
de la sémiotique ; analyse des énoncés par 
rapport à leur réfèrent, au locuteur, au destina
taire, comportant la valeur cognitive et contex
tuelle, symbol ique et institutionnelle des actes 
de d iscours ( locutionnaires. perlocutionnaires. 
i l locutionnaires). Théories de la présupposi-
l ion et des implicatures communicat ionnel les 
en relation avec les maximes de quantité et de 
qualité, de pertinence et de manière, avec les 
cond i t i ons de s incér i té . La p ragmat ique 
c o m m e ensemb le des condi t ions d 'appro-
priété contextuelle. Les théories de Austin. 

Sear le, Gr ice, Ducrot, Récanati et Morris se 
ront appl iquées à des textes poétiques. 

FRN 202 3 cr. 

Sémiot ique III (Atelier d 'écri ture II) 
L'étudiant aura à situer le lieu de son écriture 
comme pratique individuelle et socia le. On ne 
fait donc pas seulement appel à des genres lit
téraires mais « à ce jeu insensé d 'écrire » : 
comment écr ire un récit ou comment par 
exemple évaluer un texte poétique ? 

FRN 203 3 cr. 

Sémiot ique IV (Atelier d 'écri ture II) 
Atelier centré sur la production de textes, 
longs ou courts, pour donner lieu et matière à 
la d iscuss ion critique, à l 'analyse théorique et 
sémiotique, et sans doute à la ré-écriture. Thè
mes l ibres ou imposés ; pratique de l 'ensem
ble ou du fragment. Séminaire limité à douze 
part icipants/part icipantes. 

FRN 204 3 cr. 

Sémiot ique V (Le roman québécois d e s 
années 70) 

Analyse du roman dans la perspect ive des sé-
miotiques narrative et d iscursive. Large p lace 
accordée à la notion de série (roman réaliste, 
roman du c a s de consc ience , nouveau roman, 
etc.) et à l'intertexte romanesque (discours so 
c ia l , demande et réception esthétiques). 

FRN 205 3 cr. 

Sémiot ique VI (Le d iscours poét ique et 
idéologique de Miron) 

Nous étudierons la poésie de Miron en redéfi
nissant d ' abo rd la poét ique du vers l ibre 
(rythme, métrique, parallélisme et métaphore). 
Nous étudierons le Discours idéologique de 
Miron autour de certaines notions : ce l les de li
berté et d'aliénation t ransmises par la défini
tion romantique ou existentialiste de la fonction 
de l'art. 

FRN 208 3 cr. 

Sémiot ique IX (La femme surréaliste, 
1920-1950) 

L ' image de la femme telle qu'el le apparaît 
dans l 'expérience et dans l 'oeuvre romanes
que (et poétique) des pr incipaux membres du 
groupe surréaliste français et québécois : Bre
ton. A ragon, G r a c q . Cerve l . Dal i . E luard. G a u -
vreau, Giguère. Paul-Marie Lapointe... Le re
gard porté par l 'homme sur la femme es l 
aujourd'hui encore commandé largement par 
l 'optique (multiforme) qui fut cel le des écri
vains surréalistes. Nous voulons en étudier 
l 'aspect à partir des différents mythologènes : 
la femme-enfant, la médiatrice, la sorcière ou 
la fée, la folle, la femme énigme, la femme fa
tale (Mélusine ou Médusa), la mère... 

FRN 209 3 cr. 

Sémiot ique X (Poésie québécoise I. 
1900-1950) 

Mettre en appl icat ion et à l 'épreuve les théo
ries et les méthodes d 'analyses i ssues des tra
vaux de Jakobson Levin. Ruwet, Meschonn ic 
et Kr isteva. Donc , rechercher des instruments 
d 'analyse et comparer des pratiques d 'ana
lyse sémiotique appliquées au d iscours poéti
que. 

FRN 210 3 cr. 

Sémiot ique XI (Roman québécois I, 
1900-1940) 

Analyse du roman dans la perspect ive des sé-
miotiques narrative et d iscurs ive. Nous accor
derons une large p lace à la notion de série (ro
man de la terre, roman h istor ique, roman 
réaliste, etc.) et à l'intertexte romanesque (dis
cours soc ia l , demande et réception esthéti
que). 

FRN 211 3 cr. 

Sémiot ique XII (Atelier d 'écri ture III) 

C e cours se veut une approche sensible et ré-
flexive sur le travail produit quand il s 'agit 
d 'écrire. Le travail d'atelier se définit par la 
mise en commun de ses réflextions sur s a pra
tique et s a théorisation qu'el le soit « intuitive > 
ou - raisonnée ». Différents possib les organi-
sationnels pourraient être envisagés. Nous de
vr ions privilégier (e travail autour d 'un projet 
d 'écri ture. 

FRN 250 3 cr. 

Sémiologie I (La bande dessinée) 

Étudier en profondeur les caractéristiques du 
s igne iconique et les possibilités narratives du 
médium bande dessinée. C o m m e figuration 
narrative, la bande dessinée est une littérature 
autonome et populaire avec des codes et des 
thèmes qui font éclater nos habitudes de lectu
res et d 'explorat ion de l 'espace v isuel. 

FRN 251 3 cr. 

Sémiologie II (sémiologie de la chanson) 

Appl icat ion des données de la sémiologie aux 
oeuvres de Robert Char lebois. O n y retrouve 
différents styles (chansonnier, b lues, rock et 
sud-américain) avec certaines constantes re
marquables dont la sémiologie a idera à rendre 
compte). 

FRN 252 3 cr. 

Sémiologie III (Code d e l 'univers III) 
C e cours v ise essentiel lement à appl iquer à 
des oeuvres littéraires la théorie de la sémiolo
gie étudiée en fonction de l 'oeuvre d'art au 
cours F R N 110, Introduction â la sémiologie. 
Les oeuvres au programme : Ernest Heming
way : « Idylle Alpestre -, J a c q u e s Godbout : 
« Le couteau sur la table •, Hermann Hesse : 
« S iddhartha ». 

FRN 253 

Sémiologie IV (Cinéma) 

FRN 300 

3 cr. 

3 cr. 

Crit ique psychanalyt ique I 
C e cours p ropose d'ouvrir à la conna issance 
le champ psychanalyt ique freudien en tant que 
champ signé de plus d 'un commencement , 
d 'une histoire dérivant de l 'épistémè scientifi
que du X IX e s iècle, d 'un échafaudage techni
que et conceptuel dont le procès s 'élabore â 
partir de l 'écoute des hystériques. C 'est dire 
que nous introduirons les éléments constitutifs 
de cette grammaire et que nous tenterons de 
toucher les modalités contemporaines de c e s 
prolongements, de ces déplacements, de c e s 
détournements. 

FRN 301 

Crit ique psychanalyt ique II 

3 cr. 
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FRN 303 3 cr. 

Crit ique psychanalyt ique IV (Psychana lyse 
et idéologie I) 

Nous essaierons d 'aborder le phénomène, 
inexpliqué pour moi, de l'ÉCRITURE, par les 
voies qu 'a ouvertes Jacques L A C A N , dans la 
foulée de F R E U D . Nous tenterons de c o m 
prendre quelque chose des catégories laca-
niennes que sont le RÉEL, ( ' IMAGINAIRE et le 
S Y M B O L I Q U E . Nous essaierons de compren
dre ce qu'est un écrivain â l 'aide des notions 
que sont le MOI et le S U J E T . C e qui devrait 
nous permettre de bâtir une définit ion instable 
de l'IDÉOLOGIE. Et ainsi nous aurons fait un 
certain tout, plein de naïveté autant que poss i 
ble, de la littérature et de l ' idéologie, grâce à la 
psychanalyse. 

FRN 305 3 cr. 

Crit ique psychanalyt ique VI (Mythe et 
roman) 

Les mythes et les g rands symboles qui jaillis
sent de l ' inconscient et de l ' imaginaire persis
tent toujours dans notre univers scientif ique. 
La psychanalyse comme l 'ethnologie et le sur
réalisme les ont fait revivre plus que jamais el 
les approches nouvel les de la mythocritique 
s'appliquent à rechercher leur présence et leur 
rôle dans ta littérature. Nous tenterons de les 
dégager et d 'analyser leur fonction à travers le 
récit dans deux romans d'Émile Zo la , La Terre 
el l 'Assommoir, un roman de Ringuet. Trente 
arpents et un de Gabriel le Roy. Bonheur d 'oc 
cas ion , et dans d'autres c o m m e La G r o s s e 
femme d'à côté est enceinte de Michel Trem
blay. 

FRN 306 3 cr. 

Crit ique psychanalyt ique VII 
Le sujet féminin (Marguerite Duras, Hélène 
C ixous, Virginia Woolf. Gertrude Stein). C e 
cours sera aux pr ises avec des dédouble
ments de l 'ordre de l 'écriture et de la littérature 
du sujet nommé comme féminin et féminisa-
ble. En effet, il posera la problématique du dé
sir et de la production textuelle depuis le co rps 
tel qu'entendu par la psychanalyse, et, si ce 
sujet est pensable et théorisable, comment 
récr i ture peut en rendre compte el en porter 
les t races, les effets. 

FRN 400 3 cr. 

Critique socio logique I 

Mythe et idéologie dans le roman québécois. 
Le mythe qui relève surtout de l ' imaginaire et 
de l ' idéologie, de la rationnalité semblent faire 
bon ménage dans le roman québécois. Quel le 
est la part de l'un et de l'autre, quel est leur 
rapport touchant, par exemple, la nature, la 
terre, la ville dans des romans c o m m e Trente 
arpents de Ringuet (1938). A lexandre Chene-
vert de Gabr ie l le Roy (1954). La G r o s s e 
femme d'à côté est enceinte de M iche l Trem
blay (1978). 

FRN 401 3 cr. 

Crit ique socio logique 11 

Crit ique sociologique comparat ive à partir de 
quatre romans : deux québécois e l deux l iba
nais. L'étude examine particulièrement la no
tion d ' intégrat ion dans A A R O N et ASHINI 
d 'Yves Thériaull. et dans LA CRITIQUE et L E S 
ME ILLEURES INTENTIONS de Farjallah Haik. 

FRN 402 3 cr. 

Crit ique soc io log ique III (Trois succès 
populaires) 

Trois romans québécois : Un Homme et son 
péché. Les Plouffe. Le Survenant ont connu 
par la radio, la télévision, le film un rayonne
ment except ionnel. Peut-on trouver les ra isons 
d 'un si large accuei l dans le contenu des ré
c i ls , dans leur structure, dans les types qu ' i ls 
présentent, dans les va leurs qu ' i ls p ropo
sent ? La réception critique d 'a lors, le t irage, 
les éditions et rééditions lassaient-i ls présager 
un tel succès ? C 'es t ce que nous tenterons de 
trouver ensemble . 

FRN 403 3 cr. 

Crit ique soc io log ique IV ( Jacques Perron) 

Dans la société québécoise, des forces sont 
en présence depuis des siècles : la rel igion, le 
l ibéralisme économique et idéologique, l ' in
certitude de la race et de la langue, le goût du 
départ. Dans ses textes. J a c q u e s Ferron ré
fère â cette société. S o n oeuvre est à la fois le 
lieu d 'une lecture de la société québécoise et 
le regard posé par l 'auteur, partie prenante à 
la vie sociale contemporaine. Le cours se pro
pose de mettre en lumière les champs et les 
enjeux à l 'oeuvre dans le texte. 

FRN 404 3 cr. 

Crit ique soc io log ique V (Femmes-écr i tures-
littératures) 

En plus de tenter de voir les rapports entre 
écritures, pratiques de la scription et l ittératu
res, c e cours se voudrait une recherche-
rêflexive sur les apor ies de la venue à l 'écri
ture des femmes : â poser la quest ion de ce 
qu'est une écriture du féminin, ic i , y a-t-ii diffé
renciations ou l iens avec une écriture de la fé
minité ; comment devient-elle écriture, repré
sentation médiatisée par le sujet, par le genre 
et au genre et, littérature et c lassif icat ion, pro
motion ou concept ion. 

FRN 405 3 cr. 

Crit ique soc io log ique VI (Littérature et 
marxisme) 

Présenter les rapports pratiques et théoriques, 
politiques el idéologiques entre la l ittérature et 
le marxisme ; exposer les problèmes que sou
lève cette rencontre e n confrontant d iverses 
attitudes : l 'orthodoxie et la révision d 'une part 
e l la rectification ; examiner les lieux et les en 
jeux d 'une transformation révolutionnaire de la 
littérature ; substituer un matérialisme au réa-
l ime ; voir comment le marx isme peut lui-
même être victime de la métaphysique et de 
l ' idéologie bourgeoise au niveau de la prati
que de l 'écriture et de la crit ique et de la théo
rie de la littérature : p roposer une théorie de la 
littérature qui rend compte des rapports entre 
la lecture, l 'écriture, la signature et la scr iplure. 

FRN 406 3 cr. 

Crit ique soc io log ique VII (Histoire l i ttéraire 
de la F rance) 

Survol de l 'histoire d 'un siècle de littérature 
française, à partir des principaux auteurs et 
des textes retenus dans les manuels d'histoire 
de la l ittérature. En nous servant surtout de 
l 'Histoire littéraire de la France des Éditions 
Soc ia les mais sans oublier les manuels de 
Castex et Surer et de Lagarde et M ichard. 
nous jetterons un regard crit ique sur c e que 
les historiens de la littérature appellent des 
« écoles » ou des « mouvements » : du réa
lisme ou naturalisme, du symbol isme à Dada 
et au surréalisme, du roman existentialiste ou 
chrétien au nouveau roman, du boulevard au 
théâtre de l 'absurde, etc. 

FRN 407 3 cr. 

Crit ique soc io log ique V l l l ( La c h a n s o n 
québécoise) 

La chanson nous semble un champ de recher
che inexploré et inexploité, en dépit de sa très 
grande diffusion de sa d imension technologi
que et industrielle considérable et détermi
nante, de ses enjeux idéologiques certains, 
etc. Dans la perspect ive d 'une étude des mé
can ismes de fonctionnement des champs d e 
product ion symbol ique, la chanson me paraît 
un domaine privilégié pour former des étu
diants à des travaux pratiques basés sur des 
ass i ses théoriques éprouvées (Bourdieu. Du
bois, Jauss , Habermas, etc.). 

FRN 409 3 cr. 

Crit ique soc io log ique X (Idéologie 
québécoise I) 

FRN 410 3 cr. 

Crit ique soc io log ique XI (Littérature 
comparée : romaine, québécoise, 
canadienne) 

À l 'aide de romans représentatifs des littératu
res québécoise et canadienne-angla ise, nous 
tenterons de trouver comment s 'est expr imée 
l 'appropriation de l 'espace urbain au Québec, 
dans l ' imaginaire littéraire d e s deux sol i tudes, 
depuis la 2 e guerre mondiale qui avait intensi
fié l 'urbanisation, suscité de nouvel les préoc
cupat ions et mis fin aux oeuvres du terroir. 
Trouve-t-on des simil itudes dans la structure 
des romans, dans l 'esquisse du nouvel e s 
pace , dans les thèmes, les symboles, dans la 
quête du héros. Romans étudiés : Bonheur 
d ' occas ion de Gabr ie l le Roy, A lexandre Che-
nevert du même auteur. The Apprent iceship of 
Duddy Kravi lz de Mordeca i Richler et The 
Watch that Ends the Night de Hugh M a c L e n -
nan. 

FRN 411 3 cr. 

Crit ique soc io log ique XII 
La colonisat ion : mission civil isatrice ou op
pression culturelle ? Ana lyse des phénomè
nes complexes de bi l inguisme, de bipolarité. 
de mét issage, d 'hybr id isme. d ' in tégrat ion, 
d 'assimi lat ion, d 'enracinement, d'authenticité. 
Le portrait du colonisé et ses variantes, en par
ticulier chez quatre auteurs : Césaire, Fanon, 
Memmi et Vallières. Le p rocessus de libéra
tion. 
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FRN 412 3 cr. 

Crit ique socio logique XIII 

Lectures et interprétations soc io logiques de 
contes. Analyse de textes de différents pays. 
En conclus ion : l 'éclatement des genres. 

FRN 413 3 cr. 

Crit ique socio logique XIV 
Texte littéraire, imprimé et diffusion. Rapports 
entre l 'éditeur, l 'auteur, l 'autorité, les produc
teurs et les consommateurs de la littérature. Le 
livre et ses lecteurs. 

FRN 414 3 cr. 

Crit ique soc io log ique X V (Idéologie et best 
sel lers) 

À travers l 'exploration de la grammaire du 
pouvoir (et plus particulièrement de la gram
maire de l ' idéologie), l'objectif fondamental du 
cours es l d'exploiter un objet d 'études les 
best-sel lers du moment, afin de voir comment 
ils participent et contribuent à cette grammaire 
ou peut-être - ce n'est pas impossible - com
ment ils l 'excèdent. Généralement, il ne pourra 
s 'agir de se limiter à l ' idéologie ou aux idéolo
gies (signifiées, présentées) de la grammaire 
des best-sellers : le pouvoir de la grammaire 
est irréductible à l ' idéologie d 'une grammaire. 
Plus particulièrement, il importera de resituer 
le livre et le texte dans l 'archi-texte qu'est la 
(re)production culturelle. 

FRN 600 3 cr. 

Cours tutoral I 

FRN 601 3 cr. 

Cours tutoral II 

FRN 700 3 cr. 

Cours tutoral I 

FRN 701 3 cr. 

Cours tutoral II 

FRN 702 3 cr. 

Cours tutoral III 

FRN 720 3 cr. 

Textes et idéologie 

C e séminaire se p ropose d'étudier l ' idéologie 
littéraire qui a présidé à la fondation de la barre 
du jour en 1965 et qui s'est constamment 
transformée au cours des années, jusqu'au re
nouvellement indicateur du titre en 1977 et aux 
parutions mensuel les actuelles. 

FRN 721 3 cr. 

Art d 'él i te et arts popula i res 
À partir de nombreux travaux de P. Bourdieu, 
c i rconscrire la notion de champ de production 
(d'objets, d 'agents et de d iscours). Tenter de 
comprendre par qui et pourquoi tel type de 
production est retenu et pour qui , à tel moment 
donné d 'une formation soc ia le ? Définir les no
tions d'art, d'él ite, de production, de masse , 
de folklore, de populaire, etc. Qu 'est -ce qui 
distingue par exemple l 'écrivain du scriboui l
lard, le peintre du barbouil leur, etc. Où situer la 
photographie, la chanson ? 

FRN 722 

L'inst. l ittéraire et le d iscours de (sur) la 
folie 

La folie est un thème littéraire persistant. De 
Shakespeare (Hamlet) à Marguerite Duras 
(Détruire dit-elle) en passant par Gérard de 
Nerval , de Fréchette (Félix Poutré) à Hubert 
Aquin en passant par Nel l igan, la folie occupe 
une p lace importante dans l ' imaginaire esthé
tique. Ma is le texte fou ou le texte de fou. lui, 
n'est pas aussi bien intégré ou assimilé au cor
pus (il y aurait l ieu d 'en étudier la représenta
tion, voir à ce sujet les travaux de Pierre G o -
b in ) . L e s m u l t i p l e s d i s f o n c t i o n n e m e n t s 
l inguistiques et rhétoriques de ce genre de dis
cours constituent un obstacle majeur à cette 
reconnaissance. Nous util iserons une double 
app roche institutionnelle et sémiot ique qui 
nous permettra de rendre compte des effets et 
des lieux de censure qui touchent certaines 
pratiques d iscurs ives. Le refoulement dont tes 
textes d 'hôpital de Nel l igan sont l'objet, consti
tuent un exemple éloquent. 

FRN 723 3 cr. 

L e s perspect ives d 'un théâtre populaire 
québécois 

Compte tenu des d iverses accept ions que 
peut prendre l 'appel lat ion « théâtre popu
laire ». un travail de définition s ' impose : Nous 
privilégierons donc une approche à la fois his
torique, soc io logique, idéologique et sémiolo-
gique du phénomène. Nous chercherons à re
tracer et expl iquer les fondements d 'un théâtre 
populaire au Québec, les points marquants de 
son évolution, de même que les facteurs qui 
ont contr ibué à en diversifier et différencier les 
modes, les formes et objectifs. Nous analyse
rons les répercussions plus ou moins révolu
tionnaires de d iverses manifestations et prati
ques théâtrales dites populaires sur l 'ensem
ble du fait théâtral québécois 

FRN 724 3 cr. 

E n marge de la psychana lyse 

FRN 725 3 cr. 

L a not ion de moderni té e n poésie 
québécoise 

Élaborer quelques notions autour de cel le de 
modernité en vue d 'une phi losophie de la 
création. Penser la notion de solitude pour 
l 'écrivant(e). Ruminer la notion de modernité 
avancée par Baudelaire atin d 'en garder toute 
l'activité dans notre moment historique immé
diat : les années soixante-dix au Québec. 
Amener l 'étudiant(e) en lettres à ne pas sépa
rer lire et écrire. 

FRN 726 

L'édit ion crit ique 
Modèles du genre, surtout : co r respondances , 
carnets et notes posthumes, mémoires e l jour
naux intimes. La technique : la quête du ma
nuscrit et les procédés de transcription. Exer
c ices pratiques. 

3 cr. 

Le g roupe Oul ipo 

Présenter l 'Ouvroir de Littérature Potentielle, 
fondé à Par is en 1960 par François Le L ion-
nais et Raymond Queneau et regroupant ac 
tuellement vingt-trois membres (écrivains, ar
tistes, mathématiciens, informaticiens) dont 
les plus connus, par ail leurs, outre Raymond 
Queneau , sont sans doute Noël A rnaud, Italo 
Calv ino, Marche l Duchamp. Geo rges Perec et 
J a c q u e s Roubaud. Présenter s es buts, ses 
méthodes et contraintes, ses travaux de petite, 
moyenne et grande envergure. 

FRN 728 3 cr. 

La représentat ion de l 'écriture dans les 
manue ls d'histoire l ittéraire 

FRN 729 3 cr. 

Littérature et idéologie québécoises 
Le cours se p ropose d'étudier l 'évolution des 
idéologies québécoises du X IX e et du X X e s iè
c les en mettant l 'accent sur la période 1920 à 
nos jours : de L ionel Groulx â Borduas, P .E. 
Trudeau et R. Lévesque, des g roupes de l 'Ac
tion française et de la Relève au manifeste Re
fus G loba l , aux revues Cité l ibre et Parti pris. 
De la na issance du l ibéralisme, du nationa
lisme et du cléricalisme * canad iens » au X IX e 

siècle à la constitution d 'une idéologie de con
servation, de l 'apolit isme des années '30 au 
rattrapage de la modernité, du rejet du passé 
et des anc iennes valeurs à la montée des 
mouvements indépendant is tes, le Québec 
connaît des « turbulences idéologiques » qu' i l 
importe d 'analyser de près. 

FRN 730 3 cr. 

Scénarisat ion télévisuelle I 

La spécificité de l 'écriture télévisuelle comme 
moyen d 'express ion dans le champ littéraire. 
Écrire en fonction du v isuel ou le texte sous-
jacent à toute image seule ou en syntagme. 
L ' importance de la fonction d idascal ique dans 
une scénarisation. Le découpage des séquen
ces dans leur continuité narrative. Étude c o m 
parative de la trilogie romanesque de Robert 
G raves , Mo i . C laude, et de son adaptation té
lévisuelle. 

FRN 731 3 cr. 

Signa tu re / r y thme/sens (Der r ida /Kr is teva / 
Meschonn ic ) 

FRN 790 3 cr. 

Séminaire de mémoire 

3 cr. 

Cours tutoral I 

FRN 801 3 cr. 

Cours tutoral II 

FRN 890 6 cr. 

E x a m e n de synthèse 

3 cr. FRN 727 

3 cr. FRN 800 
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FRR 302 3 cr. 

FRR 

FRR 100 3 cr. 

Grammai re correct ive I 

Tour d 'hor izons, a vec un regard normatif, de 
la morphologie et de la syntaxe françaises : 
emploi d e s modes et des temps, conjonct ion 
et subordination... 

FRR 110 3 c r . 

Grammai re correct ive II 
Approfondissement de la morphologie et de la 
syntaxe. Appl icat ion systématique à la correc
tion de phrases défectueuses. Ana lyse g ram
maticale et logique. Synthèse de phrases à 
partir de schémas logiques donnés. Dictées 
d 'un haut n iveau de difficulté. 

FRR 120 3 cr . 

L e s ang l ic ismes a u Québec 
Étude du phénomène de l 'anglicisation de la 
langue française au Québec. Introduction de 
catégories d 'angl ic ismes. Aperçu de l 'anglici
sation telle qu'el le se produit en France. L 'ac
cent sera mis sur le vocabulai re général, et 
non sur celui d e s techniques. Le tout dans un 
esprit normatif, donc correctif, le français dit 
international étant posé comme norme. 

FRR 130 3 cr. 

Rédact ion fondamenta le 

Travaux pratiques portant sur le style de l 'ex
posé. Rédaction de phrases et de courts tex
tes à partir de schémas donnés. Insistance sur 
la sobriété et la clarté de l 'expression, sur 
l 'emploi du mot propre, sur l'utilisation judi
c ieuse des charnières logiques et sur la cor
rection grammaticale et orthographique. Criti
que et correct ion de textes défectueux. 

FRR 200 3 cr. 

Langue f rançaise I (Vocabulaire québécois) 

Le français parlé au Québec comporte, par 
rapport au français dit international, un certain 
nombre d 'écarts, spécialement dans son lexi
que. Nous nous p roposons d 'en faire l 'étude 
systématique, en rangeant ceux-c i dans une 
douzaine de catégories. Le tout dans un esprit 
normatif, donc correctif. O n ne s' intéressera 
qu 'au vocabulaire général, et non au vocabu
laire des techniques. 

FRR 300 3 cr. 

Rédact ion II (Révision, résumé, réécriture) 
Perfectionner la qualité de la rédaction. Cor 
rection d 'épreuves, m ise en forme (• éditing »). 
correction de manuscri ts. Synthèse de dos 
siers, de rapports, d 'art icles. Technique de 
• réécriture >. Exerc ices d 'ana lyse et d 'appl i 
cation. Correct ion mutuelle. 

FRR 301 3 cr. 

Rédact ion III (Les niveaux de langue) 
Perfectionner la qualité de la rédaction. Étude 
des caractéristiques des différents niveaux de 
langue. A partir d 'un même dossier , rédiger en 
fonction de différents lecteurs c ib les (enfants, 
grand public, intellectuels, spécialistes). Faire 
passer un texte d 'un niveau à un autre. Exerci
ces d 'analyse et d 'appl icat ion mutuelle. 

Rédact ion IV (Création publicitaire I) 

Le cours reproduit le plus f idèlement poss ib le 
les condi t ions qui existent dans une agence de 
publicité nationale. Les étudiants sont appelés 
à élaborer des stratégies de publicité et d e s 
a xes de communicat ion à partir de données et 
stratégies de marketing. Travaillant en g rou
pes , de deux ou trois, ils doivent créer d e s 
campagnes destinées aux véhicules publ ici
taires les plus populaires, en faveur de pro
duits et de serv ices réels ou imaginaires. Ils 
apprennent à adapter leur style au produit an 
noncé et au véhicule utilisé, et à critiquer la pu
blicité d e s autres et la leur. 

FRR 303 3 cr. 

Rédact ion V (Rédact ion d e scénarios) 
Ana lyse du langage c inématographique : c a 
ractères fondamentaux de l ' image f i lmique, 
nature et structure du récit c inématographi
que, traitement du temps et de l ' espace, l iai
sons , e l l ipses, montage, d ia logue, etc. 

FRR 304 3 cr. 

Rédact ion VI (Rédact ion journalist ique I) 

FRR 305 3 cr. 

Rédact ion VII (Écriture dramatique) 

C e cours v ise à permettre aux étudiants(tes) 
de se familiariser a vec les pr incipes élémentai
res de l 'écriture dramatique. P lus particulière
ment, il cherche à traverser les pr incipales rè
g les de récr i ture en création col lect ive ainsi 
que ce l les auxquel les doivent autant que pos
sible obéir les dramaturges pour arriver à 
construire des textes r igoureux. 

FRR 306 3 cr. 

Rédact ion VIII (Atelier d 'écriture) 

FRR 307 3 cr. 

Rédact ion IX (Rédact ion technique) 
Introduction â la terminologie d 'un cer ta in 
nombre de domaines (administration, droit, in
formatique, technolog ie nucléaire, édi t ion, 
etc.). Familiariser l 'étudiant a vec les domaines 
e n question autant que ce la se peut dans une 
première approche de façon à ce qu' i l ne se 
sente pas tout à fait impuissant lorsqu' i l se ra 
confronté à l 'occas ion d 'un stage avec une 
matière complètement étrangère. Lui fournir 
notamment une bibl iographie de départ dans 
chacun des domaines de façon à c e qu' i l 
pu isse commencer à établir s a bibl iothèque de 
référence et son fichier terminologique. 

FRR 308 3 cr. 

Rédact ion X (Création publicitaire II) 

Un certain pourcentage de théorie sur les 
techniques de rédaction publicitaire et les par
ticularités des différents média. Un gros pour
centage de PRAT IQUE. L a pratique intensive 
demeure la seule et unique façon d 'acquérir 
les techniques propres à la rédact ion publ ici
taire. Nous tenterons de recréer en c l asse les 
condit ions dans lesquel les doivent travailler 
les rédacteurs publicitaires sur le marché du 
travail. Une partie de la théorie sera orientée 
comme réponse aux difficultés rencontrées 
lors de la création d e s textes. 

FRR 309 3 cr. 

Rédact ion XI (Rédact ion journalist ique II) 

Apprent issage d e s différents genres journalis
t iques et techniques d 'écri ture journalistique. 
Util isation des journaux et revues. Ex. : qu'est-
c e qu 'une information ? Le style journalistique, 
la cons t ruc t i on d ' un a r t i c le , l 'a t taque o u 
« lead », les différents genres, l 'entrevue... 

FRR 400 3 cr. 

Méthode d e recherche 

Il s 'agit d 'une introduction à la recherche théo
rique et pratique. Le cours cons is te à faire un 
tour d 'hor izon d e s pr incipales méthodes et ou 
tils de travail en recherche : le p rocessus intel
lectuel de la recherche, la documentat ion et 
s on ana lyse, l 'enquête, le questionnaire, les 
méthodes d 'échant i l lonnage, l ' introduction 
aux techniques statistiques pour l ' interpréta
tion de données, l 'élaboration de b ibl iogra
phie, l 'échéancier, la programmation et le che
minement crit ique. 

FRR 401 3 cr. 

Atel ier d e recherche 

Le cours Atelier de recherche doit donner lieu 
à une appl icat ion pratique dans la suite du 
cours Méthode de recherche. 

FRR 402 3 cr. 

Interview 

C e cours a pour objectif pr incipal d'initier l 'étu
diant aux g rands pr incipes de la méthode 
d 'entrevue recherche d' information afin d 'en 
mieux comprendre le p rocessus et ainsi per
mettre une cueillette d' information qui soit per
tinente, complète et val ide. Nous verrons auss i 
comment dans la dynamique intervieweur-
interviewé l 'on peut développer des outils qui 
facilitent la communicat ion et favorisent un 
fonctionnement plus économique. Parmi les 
thèmes abordés, il y aura la définition même 
de l 'entrevue, les attitudes, les rôles, la prépa
ration à l 'entrevue, son p rocessus et son éva
luation, les aspec ts communicat ion et relation 
interpersonnelle de l 'entrevue. 

FRR 500 3 cr. 

Grammai re fondamenta le 

Étude systématique de toutes les part ies du 
d iscours . 

FRR 501 

Ang la is instrumental 

FRR 502 

3 cr. 

3 cr. 

Commun ica t ions soc ia les I 
Un modèle idéologique : l 'évolutionnisme. Un 
modèle formaliste : la théorie de la communi 
cat ion. Le fonctionnalisme : L ' influence des 
messages , le modèle général d e l'offre et d e la 
demande , les produits : o p i n i ons / c royances / 
v a l e u r s / s y m b o l e s , m a r x i s m e et n é o -
marx isme. Synthèse des crit iques et p roposi 
t i o n s p o u r u n e p e r s p e c t i v e « s o c i o -
sémiologîque ». 

FRR 503 3 cr. 

Ana l yse de l ' imprimé 

Identification d 'un imprimé. Différentes sortes 
d ' impr imés. Méthodes de production. Diffé
rences dans la qualité de plusieurs imprimés. 
Possibilités de production actuelles. 
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FRR 504 3 cr. 

Atelier de publication 

Les étapes de préparation et de production 
d 'une publication ; le public-cible ; les objec
tifs ; les types de documents imprimés ; le 
budget. Rédacl ion-ré-écr i ture, dac ty logra
phie ; concept ion graphique ; illustration et 
photographie ; typographie et photocomposi
tion ; mise en page : papier ; appel d'offres et 
devis d ' impression ; choix de l ' imprimeur ; 
cheminement du travail chez l ' imprimeur ; cor
rection d 'épreuves et bon à tirer ; dossier de 
production. Visites industrielles. Travail prati
que : recherche, rédaction et préparation en 
vue de l ' impression d 'un document imprimé 
pour le compte d 'un organisme du milieu uni-
versilaire ou extérieur. 

FRR 508 3 cr. 

Atelier d'initiation à la product ion audio
visuelle 

C e cours a pour objecl i l principal d'initier l 'étu
diant à la production audio-visuelle considérée 
comme objet technique et moyen de commu
nication. L'étudiant sera appelé à comprendre 
et expérimenter les spécificités techniques de 
chacun des médias et en apprécier les poss i 
bilités d 'express ion. O n voudra surtout que 
l'étudiant conserve une vue synthétique des 
différentes étapes d 'une production audio
visuelle, de la commande â la diffusion, pour 
qu'if puisse clairement situer son apport dans 
l 'ensemble du p rocessus . 

FRR 509 3 cr. 

Rédact ion et support informatique 
Introduction : histoire, description sommaire 
des parties d 'un système d'ordinateur. Langa
ges et logiciels, en général. Description détail
lée du système de micro-ordinateur disponi
ble. Introduction au logiciel W O R K VI (Ontel). 
Introduction au système d'édit ion de MUSIC . 
S i poss ib le, au moins une sess ion de travail 
pour examiner, à partir d 'un terminal, ta ban
que de terminologie de l'Office de la langue 
française. Compte rendu de quelques ouvra
ges récents, et d iscuss ions de groupe. 

FRR 510 3 cr. 

Communicat ions soc ia les II 
Le rapport social « mass médiatique ». Le d is
cours comme énoncé. Le d iscours comme 
énonctation. Les caractères i l locutoires et per-
locutoires. Les d iscours comme stratégies dis
curs ives in ter locuto i res. Conc lus ion : les 
• d iscours mass médiatiques - dans ta gestion 
des rapports sociaux. 

FRR 511 3 c r . 

Relat ions publ iques 

C e cours doit permettre à l 'étudiant de com
prendre le rôle et l'utilité d 'un service de rela
tions publ iques, que c e soit dans un contexte 
de service d'état ou d 'entreprise privée. Dans 
ce contexte, on étudiera le fonctionnement in
terne d 'un tel service, ses objectifs, ainsi que 
sa programmation et ses conséquences. Un 
effort sera particulièrement mis sur la mesure 
des résultats d 'un tel serv ice. 

FRR 610 

Groupe de recherche I 

FRR 611 

Groupe de recherche II 

FRT 206 3 cr. 

3 cr. 

FRR 690 3 cr. 

Cours intensif de rédaction fondamentale 

Le cours portera sur les éléments de base sui
vants : la correction grammaticale et lexicale, 
les niveaux de langue el la clarté du texte, il y 
aura en plus des cours complémentaires au 
choix sur les genres journalistiques, sur la ré
vision, sur la rédaction de l 'interview, sur la fa
brication des titres el des légendes, sur la 
création dans l 'écriture, etc. 

FRT 

FRT 100 3 cr. 

Initiation pratique au théâtre d 'animat ion 

C e cours pratique vise à initier tous les étu
diants aux divers aspects de l 'animation et du 
théâtre à partir d 'exerc ices qui mettront les 
étudiants en situation d'animateur, de comé
dien, de créateur, de travailleur en équipe, etc. 

FRT 110 3 cr. 

L'animateur de théâtre (Théorie) 

C e cours théorique vise à explorer la concep
tion que l 'option-théâtre se fait de l 'animateur 
de théâtre à partir de « l 'animateur de théâtre 
et sa formation » de Hervé Dupuis. des résul
tats de la consultation menée auprès des étu
diants de l 'option-théâtre, tout en se référant à 
d'autres textes qui seront suggérés par le pro
fesseur. 

FRT 200 3 cr. 

Montage I 

Le montage d 'un spectacle qui sera chois i par 
les participants (auteur/création collective, 
etc.) tel que vécu par une troupe-animatrice 
fera l'objet de cet atelier où le participant 
pourra, â son choix, être comédien-ne, anima
teur ou autre. 

FRT 201 3 cr. 

Montage II 

Le montage d 'un spectacle qui sera chois i par 
les participants (auteur/création col lective, 
etc.) tel que vécu par une troupe-animatrice 
fera l'objet de cet atelier où le participant 
pourra, â son choix, être comédien-ne, anima
teur ou autre. 

FRT 202 

Montage III 

FRT 205 

Montage VI 

3 cr. 

Montage VII 

C e cours est un atelier pratique de 180 heures 
réservé en priorité aux étudiants et aux étu
diantes de l 'option-théâtre. Il sera donné à rai
son de douze heures par semaine. Cet atelier 
permet à l 'étudiant ou à l 'étudiante de monter 
un court spectacle de son choix. 

FRT 207 3 cr. 

Montage Vtlt 

Cet atelier de 90 heures aura comme objectif 
d'inilier les étudiants et les étudiantes au rôle 
d 'organisateur d'activités d'animation. Une ré
flexion générale sur ce rôle sera amorcée et 
débouchera sur une expérimentation pratique. 
Le groupe d'étudiants et d'étudiantes sera ju
melé à un groupe populaire el o rganisera les 
ativilés d 'animation autour d 'un spectacle con 
cernant la quest ion homosexuel le. L'objectif 
de cette animation sera de permettre une ré
flexion publique sur cette quesl ion. 

FRT 208 3 cr. 

Montage IX 

Cet atelier de 90 heures aura comme objectif 
d 'apprendre aux étudiants à faire du théâtre-
image et à en faire faire â des g roupes, si pos
sible chois is â l 'extérieur de l 'option-théâtre. 

FRT 209 3 cr. 

Montage X 

Cet atelier de 90 heures veut permettre à un 
groupe d'étudiants et d'étudiantes de monter 
un court spectacle-animation et d 'en organiser 
l 'animation autour. Toutes les décisions seront 
pr ises par le groupe pour tout ce qui concerne 
les modalités. Le professeur servira surtout de 
personne-ressource, se lon les besoins qui se 
ront manifestés, discutés et acceptés de part 
et d'autre. 

FRT 300 3 cr. 

Techn ique de théâtre I (Scénographie I) 

Dans ce cours, l 'étudiant fera l 'apprent issage 
de quelques techniques touchant • l 'habille
ment » du comédien comme le maqui l lage, le 
masque, le costume, etc. dans une perspec
tive d 'animation c'est-à-dire dans un désir de 
développer chez les non-spécialistes c e s ha
biletés en autant qu'el les répondront à leurs 
besoins spécif iques. 

FRT 301 3 cr. 

Techn ique de théâtre II (Scénographie II) 
Après avoir appris à manipuler les apparei ls 
de son el d 'éclairage de la petite salle du pavil
lon central, l 'étudiant aura à remplir un contrat 
de son e t /ou d 'éclairage pendant l 'année. 

FRT 302 3 cr. 

Technique de théâtre III (Express ion 
corporel le) 

Approche des techniques d 'express ion corpo
relle et de danse et de l'utilisation que peut en 
faire l 'animateur de théâtre en atelier. 

FRR 600 

Cours tutoral I 

3 cr. 

FRR 601 

Cours tutoral II 
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FRT 303 3 cr. 

Technique de théâtre IV (Improvisation) 

C e cours consiste essentiellement à donner à 
l 'étudiant une habileté en improvisation au 
moyen d 'exerc ices, dans des ateliers prati
ques, il a aussi comme objectif de faire acqué
rir à l 'étudiant un savoir-faire en animation qui 
lui permettra de développer, chez les partici
pants qu'i l an imera, leur habileté à improviser. 

FRT 305 3 cr. 

Technique d e théâtre VI (Gest ion d e s 
troupes) 

C e cours consiste essentiel lement à donner au 
futur animateur une habileté dans la gestion 
d 'une troupe de théâtre : administration, mar
keting, subventions, etc. 

FRT 306 3 cr. 

Technique de théâtre VII (Express ion 
verbale) 

C e cours cherche à aborder les différentes 
techniques indispensables à la maîtrise du jeu 
théâtral. Concrètement il se répartira en plu
sieurs étapes qui privilégieront, â chaque ren
contre, un élément plus particulier de l 'expres
s i o n v e r b a l e d a n s l 'a r t d r a m a t i q u e . 
Condit ionnement physique, détente, pose de 
voix, projection, dict ion, improvisation, cons
truction du personnage, interprétation par la 
situation, coordination physique â l 'expression 
verbale, travail technique sur le texte, styles de 
jeu, etc. D'autre part, en même temps que les 
étudiants se familiariseront a vec c e s différen
tes techniques comme de véritables appren
tis-comédiens ; en même temps devront-ils 
développer par des exerc ices appropriés leur 
propre potentiel d 'animateur. 

FRT 307 3 cr. 

Techn ique de théâtre VIII (Mise e n scène I) 
L'objectif de cet atelier est de donner au futur 
animateur de théâtre une base nécessaire qui 
lui permettra de développer ses habiletés de 
• théâtrafisateur » et aussi l 'habileté à aider un 
groupe à théâtraliser un spectacle. L 'appro
che sera démocrat ique de façon à ne pas met
tre l'étudiant dans une situation de «metteur 
en scène » traditionnel. 

FRT 500 3 c r . 

Stage e n théâtre I 

C e cours est réservé aux étudiants de 3 e an 
née qui doivent faire deux s tages comme ani
mateur avec des groupes de non-spécialistes 
en théâtre. 

FRT 501 3 cr. 

Stage en théâtre II 

C e cours est réservé aux étudiants de 3 e an 
née qui doivent faire deux s tages comme ani
mateur avec des groupes de non-spécialistes 
en théâtre. 

FRT 600 

Cours tutoral I 

FRT 601 

Cours tutoral II 

3 cr. 

GEO 
G E O 106 3 cr. 

G E O 100 3 cr. 

Éléments de géologie 

Les matériaux terrestres : composit ion chimi
que de la terre, les minéraux, les roches (tra
vaux pratiques) ; stratigraphie et géochronolo
gie : méthodes de datation et de corrélation, 
exemp les s t rat igraphiques ; les structures 
géologiques : les types de déformation, orogé-
nèse. 

G E O 101 3 cr. 

Éléments d e c l imatologie 

Objet et méthode de la c l imatologie : les lois 
de la c l imatologie dynamique, la circulation at
mosphérique générale. La température, les 
précipitations, les relations entre l 'atmosphère 
et les océans, les courants marins, les bases 
de la c lassif ication des cl imats. Les change
ments c l imatiques dans le temps et dans l 'es
pace. 

G E O 102 3 cr. 

Pr inc ipes de cartographie 

L'histoire de la cartographie. B a s e s techni
ques : échelles, systèmes de coordonnées, 
projections, levées topographiques et photo-
grammétriques. rédaction cartographique et 
modes d 'express ions : généralisation couleur, 
relief, sémiologie g raph ique. Car tograph ie 
pratique : recherche et express ion graphique 
et géographie, rédaction et exécution carto
graphiques. 

G E O 103 3 cr. 

Méthodes stat ist iques e n géographie 
Méthodes d'échanti l lonnage. Descript ion des 
phénomènes observés (mesures de tendance 
centrale et de d ispers ion, probabilités). Géné
ralisation des phénomènes observés (estima
tion). Vérification d 'hypothèses e l compara i 
son d 'échant i l lons (tests de s ignif icat ion). 
Modélisation des phénomènes observés (cor
rélation et régression). 

Préalable obligatoire : 1 cours de statistiques 
de niveau collégial 

G E O 104 

Méthodes stat ist iques 

G E O 105 

3 c r . 

3 cr. 

Éléments de géomorphologie 
Les p rocessus d'altération de la roche : les 
p rocessus mécaniques et ch imiques ; le con 
trôle cl imatique des p rocessus - La morpho-
génèse cont inentale actuel le au C a n a d a : 
l 'érosion l inéaire ; la dynamique des versants ; 
la dynamique glaciaire et les formes asso 
ciées ; les p rocessus péri-gtaciaires ; la mor-
phogénèse littorale. La morphogénèse ac 
tuelle dans les régions sèches : l 'écoulement 
des eaux ; le modelé éolien - La morphogé
nèse actuelle dans les régions chaudes e l hu
mides : le modelé dans les régions occupées 
par la forêt dense : le modelé dans les régions 
occupées par les savanes. 

É léments de b iogéographie et d e 
géopédologie 

Adaptat ions des végétaux a l 'environnement ; 
répartitions spatiales : facteurs énergétiques, 
thermiques et hydrique. Assoc ia t ions et forma
tions végétales. Pédogénèse. propriétés du 
s o l : i n t e r a c t i o n s m a t i è r e s m i n é r a l e s / 
organiques ; évolution pédologique et profils, 
types de so ls. 

G E O 107 3 cr. 

Méthodes quantitat ives e n géographie 

Caractéristiques de méthodes mathématiques 
que l 'on appl ique en géographie physique et 
humaine. Géographie quantitative et théori
que. Les appl icat ions du ca lcu l matriciel et de 
la p rog rammat ion l inéai re. Introduct ion à 
l 'analyse à variable multiple et à son emploi 
dans la recherche géographique. 

G E O 108 3 cr. 

Géographie économique 
Définitions. Divisions polit iques du monde. Po 
pulation active. Charges soc ia les . Systèmes 
pol i t ico-économiques. M ise en valeur des res
sources . Énergie. Pétrole. Répartit ion, évolu
tion et tendances des g randes product ions. 
Théories de localisation. Car tes économiques. 

G E O 109 3 cr. 

Populat ion et mil ieux géographiques 
Examen des notions de base de géographie 
de la population : population mondiale, locali
sat ion, c ro issance , variation, traits démogra
phiques. Le phénomène de surpopulat ion. Re 
lations homme-mil ieu dans un cad re évolutif -
genre de vie vs les rôles. E s p a c e s naturels et 
population primitive, e s p a c e s cult ivés et popu
lation rurale, e spaces industriels et population 
urbaine. Uti l isation d e s r essources audio
visuel les pour fin d'i l lustration. 

G E O 200 3 cr. 

L e s C a n t o n s d e l 'Est 

Les d iv is ions administratives et le milieu physi
que. Portrait de l 'Estrie : aspect historique, dé
mographique, soc ia l , culturel, industriel et po
litique. Étude sectoriel le : pâtes et papiers, 
textile, motoneige, mines, agriculture. L'Estrie 
après le projet E .S .T .R .A .E . ; la miss ion de pla
nification. Perspect ives d 'avenir pour la ré
g i o n . V i s i t es indust r ie l les . Rôle d e She r 
brooke. 

G E O 201 3 cr. 

Québec 

L'originalité et l 'unicité du fait québécois. Le 
milieu naturel. Les g randes étapes de la cons
truction géographique du Québec. Le Ouébec 
contemporain : la populat ion ; la m ise en va 
leur agr icole ; l ' industrie : la vie de relation ; les 
foyers de la v ie de relation : les vil les. Pe rspec
tives polit iques économiques et soc ia les. 
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G E O 202 3 cr. 

C a n a d a 

Le milieu naturel et ses contraintes. Peuple
ment et formation territoriale. Le C a n a d a de
puis la deuxième guerre mondiale : les fac
t e u r s d e t r a n s f o r m a t i o n ; l ' é v o l u t i o n 
démographique : la mise en valeur des res
sources : agriculture, industrie : l ' intégration 
de l 'espace ; transports et communicat ions ; 
les points d 'appui de la circulation ; les vi l les, 
perspect ives d 'évolut ion : nationalisme, régio
nal isme et unité canadienne. Le Canada dans 
le monde. 

G E O 203 3 c r . 

L a dépendance dans le monde 

C e s pays se définissent par un déséquil ibre 
important de l 'organisation spatiale. Le réseau 
urbain présente des s ignes de primatie, où la 
ville principale syphonne la vie économique du 
pays à son profit. Le secteur moderne de 
l 'agriculture est généralement or ienté vers 
l 'exportation aux dépens du secteur tradition
nel dont dépend l 'alimentation équil ibrée de la 
population ; et la dépendance des pays indus
trialisés pour leurs besoins en produits indus
triels maintient un sous-emplo i permanent 
dans la plus grande partie de la population. 

G E O 204 3 cr. 

États-Unis 

icre partie : l 'héritage du passé : le milieu natu
rel ; le peuplement et la formation territoriale ; 
la mise en p lace des transports ; la mise en va
leur des ressources : agriculture, industrie ; les 
villes : les États-Unis au seuil de la première 
guerre mondiale. Deuxième partie : les États-
Unis actuels : les facteurs de transformation ; 
la nouvelle agriculture ; l ' industrie : s es points 
forts et ses fa iblesses, la nouvelle carte indus
trielle ; la raréfaction de certaines ressources 
et les polit iques de conservat ion, la grande 
pensée urbaine : tertiarisation de la popula
tion ; la nouvelle vie de relation. La civil isation 
américaine : s a force de rayonnement ; ses 
problèmes. Les Étals-Unis dans le monde. 

G E O 207 3 cr. 

Géographie régionale III 

Le concept de nordicité : perception et dési
gnation du nord ; diversification des e spaces 
et régional isat ion d e s territoires a rc t iques 
(Pôle Nord et sud) : façade européenne, 
Islande. Scandinavie et U R S S . Façade améri
caine : A l aska . C a n a d a et Groenland. Caracté
ristiques physiques et humaines : modes de 
vie. exploitation des ressources, d imensions 
polit iques. 

G E O 300 3 cr. 

Lecture et commenta i re d e car tes 
Identification et descript ion de sphénomènes 
physiques et d'utilisation du sol sur cartes to
pographiques. Lecture et analyse des don
nées l i lhologiques et structurales sur cartes 
géologiques. Coupes géologiques et c roquis 
géomorpho log iques e l d 'ut i l isation du so l . 
Ana lyse et commentaire des interrelations en
tre les données physiques et les données de 
l'utilisation du so l . 

G E O 301 3 cr. 

Trai tements d ' information 
Le cours a pour but de favoriser l'utilisation 
des moyens mécanographiques d isponibles 
pour le traitement de l ' information. Apprent is
sage de traitement de l ' information, connais
sance méthodologique de divers systèmes : 
(B .N.D. . S . P . S . S . systèmes de traitement sta
tistiques). Le cours comporte les quatre points 
suivants : a) Conna issance de disponibil ités 
ou des ressources de traitements, b) Prépara
tion de l ' information à traiter, c) Méthodologie 
des systèmes, d) Travaux pratiques. 

G E O 302 3 cr. 

Géographie urbaine 

La ville dans la d iscipl ine géographique. Les 
théories de la c ro issance urbaine. La notion 
d'hiérarchie et d' interaction urbaines. L 'orga
nisation de son espace . Les systèmes urbains 
et la ville comme système. Ana lyse factorielle 
appliquée. 

G E O 401 3 c r . 

G E O 303 3 cr. 

Géographie rurale 

Définitions. Observation et identification des 
unités rurales. Le sol agricole. Planimétrie. 
Structures agraires canadiennes et étrangè
res. G randes productions agr icoles. Types de 
fermes. Problêmes agr icoles. Protection du 
territoire agr icole. P lans de fermes. 

G E O 304 3 c r . 

Télédétect ion I (Analyse de photographies 
aériennes) 

Notions de photogrammétr ie et de stéréosco-
pie. Identification de caractéristiques physi
ques élémentaires spécialement dans l'est du 
C a n a d a . Identification des pr incipales structu
res et composantes de l'utilisation du sol rural 
et de l'utilisation du sol urbain et périurbain. 

G E O 317 3 c r . 

Géographie culturelle 

Adaptat ion de l 'homme â l 'environnement na
turel : écosystèmes humains, équil ibre et dé
séquil ibre écologique. La notion d'aire cultu
relle, et les principaux éléments servant à la 
délimiter (surtout la race, l 'ethnie, la langue, la 
religion, le régime alimentaire, les styles d'ur
banisation). Répercussions spat iales des con 
flits existant entre culture dominante et culture 
dominée. 

G E O 400 3 cr. 

Écologie phys ique d e s bass ins-versants 

Étude de l 'environnement se lon une approche 
systémique basée sur l 'écosystème, les bi lans 
énergétiques et les bi lans hydriques dans le 
cadre du bassin-versant. Notions d 'hydrologie 
et de microcl imatologie appliquées. Compor 
tement thermique et hydrique des so ls. Cartes 
phytoécologiques et géoécologiques. Travaux 
pratiques. 

Géopédologie 

Le so l , résultante de l 'environnement et milieu 
complexe : - météorisation e l comp lexe d'alté
ration - transformation de la matière organique 
et types d 'humus - influence des facteurs géo-
morphologiques, hydriques et anthropiques. 
Propriétés physiques et ch imiques des so ls . 
Classi f icat ions pédologiques. Travaux prati
ques : reconna issance de terrain, analyse de 
laboratoire et étude de cartes pédotogiques. 

G E O 402 3 cr. 

Télédétect ion II (Photo-interprétation) 

Projet personnel dans le domaine de spéciali
sation, projet pouvant être jumelé à d 'autres 
cours ou au rapport de baccalauréat. Le point 
doit être présenté sous forme de contrat avec 
objectifs, méthodologie, échéancier et estimé 
des coûts. 

Préalable : G E O 402 

G E O 403 3 cr. 

Env i ronnements quaternaires 

Spécif icité, d ivisions chronologiques et mé
thodes d 'étude du Quaternaire. Environne
ments g laciaires et post-glaciaires au Québec 
el dans le nord-est de l 'Amérique : continental, 
littoral, marin. Le Quaternaire dans les régions 
intertropicales et méditerranéennes : les envi
ronnements marin, littoral, continental. L'his
toire humaine au Quaternaire. 

G E O 404 3 cr. 

Sédimentologie et stratigraphie 
Pr inc ipes de stratigraphie et le c ode stratigra-
phique. Structures sédimentaires pr imaires et 
seconda i res . Caractéristiques pr incipales des 
environnements sédimentaires anc iens et a c 
tuels. Travaux pratiques sur le terrain et en la
boratoire. 

G E O 405 3 cr. 

Géologie structurale et géomorpholog ie 

Cours d' introduction sur les pr incipes de base 
de la géologie structurale. Théorie de contrain
tes de déformation et rupture. P l issements et 
faillage. Éléments de tectonique. Étude de 
bandes orogéniques pr incipales. Exemple de 
d iastrophisme moderne. Carte structurale et 
sections - projections géométriques. Méthode 
de reconna issance et d 'analyse des princi
paux reliefs structuraux sur cartes à grande 
échel le. 

G E O 406 3 cr. 

Impact de l 'homme sur s o n mil ieu 

Les activités humaines et leurs effets sur les 
milieux. Notions d 'écosystème, de résidence. 
La pollution de l'air par l 'urbanisation et les 
transports ; le bruit de la circulation. Aménage
ment, stabilité du so l , érosion, subs idence. 
Aménagement et mil ieux aquat iques, modifi
cation des régimes et pollution. La posit ion de 
l 'homme dans l 'environnement. Perspectives. 
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G E O 407 3 cr. 

Cartographie expérimentale et thémat ique 
Problèmes de compilation. Appl icat ion et ex
pér imentat ion d e s techniques car tographi 
ques , du matériel et des procédés de repro
d u c t i o n . L a c a r t o g r a p h i e d e s d o n n é e s 
quantitatives et thématiques. Les problèmes 
d'esthétique cartographique. Travaux prati
ques . 

Préalable : G E O 102 

G E O 408 3 cr. 

Aménagement régional 

Types de régions, délimitation, les pôles. Élé
ments et ressources, méthodes d 'ana lyse ré
gionale. Réseau des vil les, hiérarchie e l modè
les. Méthodes de synthèse régionale. Théorie 
et modèles du développement régional. 

G E O 409 3 cr. 

Aménagement urbain 

Catégories de p lans d 'urbanisme, les métho
des d' inventaire et de synthèse. Ana lyse des 
concept ions g lobales. Vi l les nouvel les et mé
thodes de rénovat ion. Ana l yse cr i t ique de 
plans directeurs el de schémas d 'aménage
ment de secteurs. Le p rocessus décisionnel et 
l 'application des plans d 'urbanisme. 

G E O 410 3 cr. 

Utilisation du so l 

1) Les var iables d u site- Les types de c lassi f i 
cation des e spaces et bâtiments. Les métho
des d 'enquête. Les d iverses méthodes de dé
finition du potentiel des terres. 2) Travaux : 
Enquête sur le terrain. Compi lat ion et interpré
tation de documents en laboratoire. 

G E O 411 3 cr. 

Histoire de la pensée géographique 

L'héritage de l 'Antiquité. Le Moyen A g e . Les 
apports de la Rena issance et des lemps mo
dernes. Na issance de la géographie moderne. 
Les précurseurs : Humboldt et Ritter. Les fon
dateurs : Ratzel . V ida l de la B lache. Les traits 
fondamentaux de la géographie c lass ique. La 
révolution quantitative des années 1950. L 'ap
proche behavioriste. Les tendances les plus 
récentes ; l 'approche idéologique : l 'approche 
existentielle et le retour à une géographie hu
maniste. 

G E O 413 3 cr. 

Géographie du tourisme et d e s loisirs 
Le fait touristique : définition et problème de 
vocabu la i re . Les condi t ions générales du 
mouvement touristique : les grands thèmes ré
gionaux, nationaux et internationaux. Les con 
séquences géographiques du développement 
touristique sur la v ie régionale. Certains as
pects de la fonction touristique du Québec. 
Méthodes d 'élaborat ion des sources , mesures 
statistiques el évaluation du phénomène tou
ristique, représentation cartographique. Tra
vaux pratiques. 

G E O 414 3 cr. 

Géographie d e s t ransports et d e s 
communica t ions 

Les transports et communicat ions c o m m e mo
des , c o m m e instruments du mouvement et ou
tils d 'organisat ion des sociétés. La géographie 
du transport et des communicat ions : dévelop
pement et tendances. Caractéristiques des 
modes et des techniques. App roche géogra
phique à l 'étude d e s réseaux. La problémati
que des transports et des communicat ions 
dans le milieu des petites et moyennes vil les. 
Études de c a s . Travaux appl iqués au milieu. 

G E O 420 3 cr. 

G E O 415 3 cr. 

Climatologie spécial isée et 
hydrométéorotogie 

Méthodes de construction et d' interprétation 
de graphiques, car tes, etc., se rapportant aux 
d ivers éléments c l imatiques : température, 
précipitations, pression atmosphérique, vent, 
humidité relative, etc. Notions élémentaires 
d' interprétation des cartes quotidiennes du 
temps en vue d 'une meilleure compréhension 
du temps et des types de temps avec appl ica
tion au Québec. Notions d 'hydrométéorologie. 

G E O 416 3 cr. 

Cartographie géomorphologique 

Sur le terrain : reconna issance des formes et 
des principaux types de dépôts superf iciels ; 
délimitation des unités géomorphologiques 
d 'un point de vue morphographique, morpho-
métrique, morphogénét ique. En séminaires : 
Élaboration col lective de la carte du secteur 
étudié sur le terrain. 

G E O 417 3 c r . 

Aménagement rural 

Délimitation e l contenu du territoire rural. Étu
des préparatoires, objectifs et méthodologie 
de l 'aménagement rural. Inventaire des terres 
du C a n a d a . Cad re juridique de l 'aménage
ment rural. Critères de classif ication et d 'affec
tation des lots ruraux. Schéma d 'aménage
ment rég iona l et l o c a l . P réa lab le r e c o m 
mandé, non obligatoire : un cours de géogra
phie rurale. 

G E O 418 3 c r . 

Géographie et compor tement 

Carte mentale, c h a m p d' information et dyna
mique de la décision dans les comportements 
à inc idence spatiale. Le questionnaire comme 
technique d 'analyse de c e s comportements. 
Conna issance de c e s comportements comme 
prérequis à l 'aménagement spatial. 

G E O 419 

Cartographie automat ique 

Pr incipes d'établissement de bases spatiales. 
Technicité d e s apparei ls (coordinalographe. 
traceur de courbe, imprimante, écran graphi
que). Apprent issage méthodologique de di
verses représentations graphiques automati
s é e s ( S y m a p . S y m v u , C a r l o . V I , e l c ) . 
Introduction â la cartographie automatisée. 
Préalable : G E O 301 Traitement d' information 

Microc l imatologie 

Bi lan thermique à la sur face de la terre. La 
couche d'air au -dessus d 'un sol sans végéta
tion. Influence de la sur face sous-adjacente 
sur la couche d 'air ad jacente. La détermina
tion quantitative d e s facteurs du bi lan thermi
que. La couche d 'air près du so l couvert par la 
végétation et les plantes cult ivées. Problèmes 
de météorologie forestière. L' influence de la 
topographie sur le microcl imat. 

G E O 421 3 cr. 

Géographie d e la populat ion 

Les instruments d 'analyse propres à la démo
graphie et à la présentation des phénomènes 
démographiques : sources de renseignement, 
structures de population. Structure par sexe , 
âge, répartition professionnelle et géographi
que. L'étude des phénomènes démographi
ques : mortalité, natalité, migration. Introduc
tion à certaines méthodes de projection de 
populat ion : scénario, prospect ives. 

G E O 422 3 c r . 

Cl imato logie urbaine et pollution d e l'air 
Évolution de la c l imatologie urbaine : radiation, 
température (îlot d e chaleur), précipitation, hu
midité, vent, visibilité et la ville. La pollution at
mosphérique : définit ion, les condit ions météo
rologiques de la pollution atmosphérique, le 
smog , effets de la pollution atmosphérique sur 
la santé et sur l 'urbanisme. 

G E O 423 3 cr. 

Aménagement touristique 
1) Aménagement touristique et qualité du mi
lieu. Explosion démographique versus l'utilisa
tion des e s p a c e s , la destruction d e s milieux 
terrestres et aquat iques. L 'aménagement tou
ristique : un correctif â l 'empoisonnement pro
gressif de l 'univers ? 2) Démarche méthodolo
gique e l étude de c a s en milieu urbain et rural. 
La récréation de plein air envisagée comme 
une utilisation concurrentiel le des ressources. 
P rocessus d 'élaborat ion du p lan. 
Préalable recommandé : G E O 413 

G E O 424 3 cr. 

Géographie soc ia le 

De l 'écologie humaine à l 'écologie factorielle. 
A i res soc ia les et quart iers. Théorie de la diffu
s ion spatiale. Concep ts de pauvreté, construc
tion d ' indicateurs soc iaux. La géographie du 
troisième âge. 

G E O 426 3 cr. 

3 cr. Env i ronnements littoraux 

Le climat marin : pr incipes d 'océanographie, 
propriétés physiques de l 'eau et hydrodynami
que (vagues, marées, courants océaniques). 
Mécanismes d 'érosion et de transports des 
sédiments. Fo rmes littorales et mobilité d e s 
sédiments. Télédétection, dérives littorales et 
tendances annuel les, décennales, centenaires 
et mi l lénaires d 'évo lu t ion. Paléol i t toraux et 
courbes de variation des r ivages. Paysages 
côtiers et c lassif icat ion des côtes. Not ions 
d 'unité sédimentologique d e s côtes et d 'unité 
de gest ion (compart iments). 
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G E O 427 3 cr. G E O 500 3 c r . 

Géologie et géomorphologie glaciaire 

Notions de g laciologie el de dynamique gla
ciaire ; caractéristiques des dépôts et des for
mes g laciaires : histoire du Pléistocène de l'est 
du C a n a d a (Les Grands Lacs . Québec, les 
provinces maritimes). 

G E O 428 3 cr. 

Télédétect ion III (Mult ispectrale, infrarouge, 
radar) 

Propriétés spectrales du rayonnement émis et 
réfléchi par la surface terrestre. Procédés de 
détection dans l'ultraviolet, le visible, l'infra
rouge et les micro-ondes. Satellites et aéro
nefs de détection. Travaux pratiques sur le ter
rain (radiométrie) et analyse visuelle d ' images 
visibles, infrarouges e l radar. Interprétation 
d ' images. Appl icat ions agr icoles et urbaines. 
Préalable : télédétection I ou entente avec le 
professeur 

G E O 429 3 c r . 

Techn iques d 'ana lyse spatiale 
Apprent issage d 'une série de méthodes et de 
techniques particulières à l 'analyse de don
nées spatiales orientées dans le domaine de la 
représentation automatique. Appl icat ion de 
c e s méthodes aux différents domaines de la 
géographie humaine et physique. (Mesures 
des formes dans l 'espace, analyse de tendan
ces , analyse de groupement, analyse des me
sures centrographiques, théorie de la diffu
sion, etc.). 

Préalables : 
1) G E O 103 Méthodes statistiques en géo

graphie 
2) G E O 107 Méthodes quantitatives en géo

graphie 
3) G E O 301 Traitements d'information 
4) G E O 419 Cartographie automatique 

G E O 430 3 cr. 

Didact ique de la géographie I 

Nature et objet de la d iscipl ine. Les fonde
ments de l 'enseignement de la géographie au 
secondaire. Les objectifs pédagogiques appl i
qués à l 'enseignement de la géographie au 
secondaire. Les objectifs pédagogiques appl i
qués à l 'enseignement de la géographie. L'in
f luence d e s mouvements p s y c h o l o g i q u e s 
dans 1'enseignemenl de la géographie. Les 
excurs ions el la f iche d 'observat ion. Les tech
niques de simulation et la d imension pédago
gique des jeux. 

G E O 431 3 cr. 

Didactique de la géographie II 

Encadrement pédagogique non directif et l 'en
seignement de la géographie : le contrat de 
travail, la pédagogie de groupe, l 'approche 
par objectifs. Préparations de cours types ba 
sés sur l'utilisation de la carte et de la photo 
aérienne. L 'audio-visuel et les inc idences pé
d a g o g i q u e s . L ' ense ignement p r og rammé. 
Analyse et interprétation critique des program
mes. Les formules d'évaluation. 

G E O 432 

Cours tutoral I 

3 c r . 

C a m p de travail sur le terrain 
Les objectifs du camp de travail sont les sui
vants : initier les étudiants à l 'observation criti
que, mettre en pratique des pr incipes étudiés 
et maîtriser certaines techniques de terrain. Le 
camp de travail permet aux étudiants d' identi
fier, de décrire et d 'analyser les d iverses c o m 
posantes tant physiques qu 'humaines du mi
lieu. 

G E O 501 3 c r . 

Rapport d e baccalauréat e n géographie 
C 'est un exerc ice qui démontre ta capacité 
d' interprétation d 'un étudiant, dans un do
maine de la d iscipl ine géographique. Le rap
port de baccalauréat en géographie constitue 
une première initiation à la r echeche soit 
c omme appl icat ion d 'une méthodologie à un 
problème particulier, soit c omme une syn
thèse d 'un sujet inédit. Les étudiants, inscrits à 
un programme de baccalauréat avec majeure 
en géographie, peuvent choisir de faire un rap
port de baccalauréat comme cours à option. 

G E O 600 3 cr. 

Télédétect ion IV (Analyse numérique des 
images) 

Les images numériques obtenues par télédé
tection. Statistiques, canes de niveaux de gris, 
c lassif ication automatique de l'utilisation du 
sol par satellite. Travaux pratiques sur terminal 
interactif au moyen du système SANIL. Intro
duction à l 'usage du système V ICAR de la 
N A S A . 

Préalable : télédétection III ou entente avec le 
professeur 

G E O 601 3 c r . 

Géographie d e s peti tes vi l les 
Problématique : définition et seui l , répartit ion, 
structure de la M.O. , mono-industrialisation, 
les activités tertiaires, la vil légiature, synthèse 
et perspect ives. 

G E O 700 3 cr. 

R e c h e r c h e s en géographie physique et 
quaternaire 

Travaux bibl iographiques et hématiques sur 
un programme dont le contenu est précisé 
chaque année suivant les orientations de re
cherche. 

G E O 701 3 cr. 

Projets e n géographie physique et 
quaternaire 

G E O 702 3 cr. 

Séminaire de cartographie thémat ique 

C e séminaire insiste sur la recherche person
nelle, l 'expression et la présentation de rap
ports écrits et oraux. Il porte, entre autres, sur 
la rédaction de cartes à partir de divers procé
dés sur un thème choisi en accord avec te(s) 
responsable(s) du cours. Les intérêts particu
liers el l 'expérience de l'étudiant sont mis à 
profit sur des problèmes théoriques ou d 'ap
plication pratique. 

G E O 703 3 cr. 

R e c h e r c h e s e n té lédétect ion 

Aperçu général des tendances actuel les et fu
tures de recherche en télédétection el dans les 
domaines d 'appl icat ion. Participation à la pré
paration et à l 'exécution des projets subven
tionnés du laboratoire. Travaux de terrain, 
analyse numérique avancée des images et re
cherches b ibl iographiques. 

G E O 704 3 cr. 

Séminaire de recherche e n géographie 
soc ia le 

Définition, concepts. L'écologie humaine. La 
notion de justice soc ia le appl iquée spécif ique
ment à la recherche de chaque étudiant. 

G E O 705 3 c r . 

Séminaire de recherche e n récréat ion et 
tourisme 

Méthodes d'élaboration des sources , mesures 
statistiques et évolution du phénomène touris
tique, représentation cartographique. App l ica
tion des étudiants à des p rogrammes de re
cherche. Contenu révisé à chaque année pour 
tenir compte des besoins et attentes de cha
que groupe d'étudiants. 

G E O 706 3 cr. 

Séminaire de transport 

La géographie des transports : écoles de pen
sée et approches méthodologiques. Théorie 
du transport dans un contexte économique, 
soc ia l , politique et stratégique. Intégration, 
modes , réseaux et systèmes : les polit iques de 
transport. Études de c a s se lon les besoins des 
candidats. Le transport et l'État. Travaux prati
ques , examens crit iques de texte. 

G E O 707 3 cr. 

Planif icat ion régionale 

Appl icat ion des méthodes d 'analyse à des 
problèmes concrets . Études des méthodes de 
perception. Ana lyse de plans régionaux dans 
des pays industrialisés à économie l ibérale, 
dans les pays â économie planifiée et les pays 
sous-développés. 

G E O 708 3 cr. 

R e c h e r c h e e n uti l isation du so l 
Étude des sources et des modes d 'enquête en 
milieu rural ou urbain. Appl icat ion de d iverses 
méthodes d 'analyse et de cartographie des 
données. Le choix des c a s et des thèmes sera 
effectué au début de la sess ion , se lon les 
orientations de recherche des candidats. 

G E O 709 3 cr. 

Télédétect ion appl iquée à l 'environnement 

Les ondes, le spectre é lectromagnétique, l'in
teraction de la lumière avec l 'atmosphère, 
avec le so l . Études de c a s basés sur les re
cherches des étudiants. C o m m e conna issan
ces préalables, une introduction à la carte et à 
la photo-interprétation est donnée en début du 
cours. 

Note : réservé aux étudiants de maîtrise en en
vironnement. 

G E O 433 

Cours tutoral II 

3 cr. 
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G E O 710 3 cr. 

Projets sur les peti tes v i l les 
Aspec ts géographiques de recherche appl i
quée sur les petites et moyennes vi l les. Sujet 
général déterminé au début de sess ion . A p 
proches thématiques suggérées en justice so
ciale, tourisme et transport. Travaux indivi
duels ou en équipe. 

G E O 711 3 cr. 

Aménagement des peti tes vi l les et du 
milieu rural 

Appl icat ion des méthodes d 'ana lyse à des 
problèmes concrets de petites vil les. Étude cri
tique des schémas d 'aménagement se lon la 
loi 125. Étude d u centre-v i l le d ' u n e v i l le 
moyenne en tant que centre régional. Spécifi
cation des pr incipes et différences d 'appl ica
tion selon le degré de développement des ré
gions. 

G E O 712 3 cr. 

R e c h e r c h e s sur les peti tes v i l les 

Méthodologie de la recherche en géographie 
humaine. La p rob lémat ique d e s petites et 
moyennes villes sous des aspects multiples ; 
e space soc ia l , récréation, tourisme, transport 
et communicat ion. La démarche opération
nelle des candidals(es) aux études graduées, 
bourses, devis de recherche, subventions. 

HST 

HST 101 3 cr. 

Initiation pratique â ta recherche historique I 
Initiation, par des exerc ices pratique, à la mé
thodologie de la recherche historique : fichier, 
documents, p lan, rédaction d 'un travail. 

HST 102 3 cr. 

Initiation pratique à la recherche 
historique II 

Initiation, par des exerc ices pratiques, à la mé
thodologie de la recherche historique : ana
lyse de sources et d 'études. 

HST 103 3 cr. 

Histoire de l 'Antiquité 

Cours général sur les g randes civil isations an
c iennes : Sumer, Baby lone, Egypte. Grèce, 
Rome. 

HST 104 3 cr. 

Histoire du C a n a d a I 

Étude de l'histoire du C a n a d a depuis l 'arrivée 
des Européens jusqu'à 1850. 

HST 105 3 cr. 

Histoire du C a n a d a II 

Étude des problèmes généraux en histoire 
économique, soc ia le , politique et idéologique 
du Canada de 1850 à nos jours. 

HST 106 3 cr. 

Histoire de l 'Europe con tempora ine 
L 'Europe et la réaction conservatr ice en 1815. 
La révolution industrielle et s es implications 
économiques, soc ia les. Les idéologies soc ia 
les en Europe et la mise en p lace d 'une nou
velle forme d'État. La poussée du nationa
l isme. L' impérialisme européen et la guerre de 
1914-18. L 'Europe depuis la première guerre 
mondiale. 

HST 107 3 cr. 

Histoire d e la R e n a i s s a n c e 
Différentes interprétations de la Rena issance , 
de l 'Humanisme, de la Réforme et de la C o n 
tre-Réforme. Transformat ions po l i t iques au 
cours des X V e et X V I e s iècles. Évolution éco
nomique et soc ia le . Progrés scientif ique, cu l 
ture et réformes rel igieuses. 

HST 108 3 cr. 

Problèmes d'histoire de l 'Europe moderne 

Étude de thèmes : les sources de l 'histoire mo
derne : leur utilisation. La cr ise de l 'Europe 
dans la seconde moitié du X V I e s iècle. La diffi
ci le na issance de l 'Europe c lass ique au XVII e 

siècle. Progrès des théories absolutistes et 
des mouvements contestataires. Les mouve
ments de fond au XVIIIe s iècle. L'art baroque et 
le c lass ic isme. Les progrès scientif iques. Le 
despot isme éclairé. Une Europe en révolution. 

HST 100 3 cr. 

Histoire du M o y e n Âge 
Le Moyen Âge : mythe et réalité. L'héritage ro
main et les migrations germaniques. La diffu
sion du christ ianisme. L 'épisode carol ingien. 
La société féodale. La reprise économique 
(XI e et XII e s iècles). L'ébranlement de la so
ciété féodale. La chrétienté occidentale face à 
l 'Islam. La renaissance intellectuelle (XIIe e l 
XIII0 s iècles). Une cr ise symptomatique ; Ph i 
l ippe le Be l et Boni face VIII. La régression éco
nomique au X IV e s iècle. La chrétienté compro
mise. 

HST 110 3 cr. 

Histoire de l 'Antiquité gréco-romaine 
Initier l 'étudiant(e) aux sociétés qui ont dominé 
les mondes g rec et italique du 3 e mil lénaire 
avant notre ère jusqu'aux débuts du Moyen 
Âge. 

HST 201 3 cr. 

Le monde is lamique d e s or igines au XIII e 

siècle 

Introduction à l 'histoire culturelle, socia le, éco
nomique et politique des peuples musulmans 
du Moyen-Orient depuis tes premiers cal i fes 
or thodoxes de l'Islam jusqu'aux Seldjouki-
des : les monarchies militaires de Ommeyades 
de Damas et des A b b a s s i d e s de Bagdad . 

HST 203 3 cr. 

Histoire d e s f emmes du Québec 
a) Connaître tes pr incipales sources pertinen
tes à l 'histoire des femmes et les problèmes 
méthodologiques posés par cette documenta
tion ; b) interpréter autrement la trame histori
que pour y insérer l 'histoire des femmes : c) 
dégager une vue d 'ensemble sur l 'évolution 
de la condit ion d e s femmes au Québec. 

HST 206 3 cr. 

Histoire d e la f emme amér icaine 
Le changement du rôle économique et du sta
tut soc ia l de la femme dans l 'histoire améri
ca ine. Développement des premiers mouve
ments féministes américains ; revendicat ions 
féministes autour de 1 9 0 0 ; rena issance du 
mouvement féministe aux États-Unis depuis ta 
s econde guerre mondiale. 

HST 207 3 cr. 

Histoire de ta Ch ine traditionnelle 

Survol de l'histoire de la Ch ine, de la royauté 
archaïque jusqu'à la dernière dynast ie, la dy
nastie mandchoue. Étude p lus détail lée de la 
dynastie mandchoue (1644-1911). 

HST 210 3 cr. 

L a communicat ion e n histoire 
Élaboration d 'une gril le d 'ana lyse pour évaluer 
des product ions d iverses en histoire (texte -
bandes sonores - f i lms, etc.). Exerc ices de cr i 
tique de product ions récentes en histoire. Tra
vaux d 'équipe pour produire du matériel de 
vulgarisation historique destiné à des publ ics 
variés. 

HST 211 3 cr. 

Introduction à l 'histoire américaine 
Initier, par une approche pluridisciplinaire, à 
l 'approche de l 'Afrique noire, afin de faciliter 
l ' ana lyse d e s réal i tés de l 'A f r ique d ' a u 
jourd'hui. 

HST 212 3 cr. 

Histoire d e s au tochtones du C a n a d a 
Procurer à l 'étudiant une conna issance de 
base de la réalité autochtone au C a n a d a , plus 
particulièrement au Québec, tant au plan cultu
rel, historique que politique. Cec i s e fera par la 
présentation des pr incipaux événements et 
documents historiques, polit iques et juridi
ques . 

HST 213 3 cr. 

Introduction à la démographie historique 
S e familiariser a vec tes méthodes d 'analyse 
propres à l 'étude d e s populations du passé. Il 
s'agit de montrer comment la démographie 
historique permet une approche nouvelle de 
l 'histoire économique et soc ia le . 

HST 214 3 cr. 

L e P r o c h e et le M o y e n Orient à r è p o q u e 
d e s O t tomans 

L'objectif pr incipal de ce cours est de familiari
ser l 'étudiant avec les aspects pr incipaux de 
l'histoire du P roche et du Moyen Orient â 
l 'époque de la domination ottomane. Cette vue 
d 'ensemble de l'histoire des Ottomans depuis 
les origines jusqu'à la fin de leur Empire sera 
complémentée par une recherche individuelle, 
que chaque étudiant est tenu de faire, sur un 
aspect particulier, ou bien sur un problème de 
l'état, de la société, de l 'économie, ou des ins
titutions ottomanes. 
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HST 215 3 cr. 

L'Afr ique de 1945 â nos jours 

(nlroduire les étudiant(e)s aux réalités contem
poraines de l 'Afrique en pariant des racines 
h i s t o r i q u e s r é c e n t e s { c o l o n i s a t i o n -
décolonisation-indépendance). Approche glo
bale, dialectique e l crit ique. 

HST 301 3 cr. 

Didact ique d e l 'histoire I 
Réflexion sur la nature de l'histoire : l ien entre 
les problèmes épistémologiques de la con 
na i ssance historique et l 'enseignement de 
l'histoire : p rocessus intellectuels impliqués 
dans l 'apprentissage de l'histoire et valeur 
éducative de l 'histoire. Étude de la psycholo
gie de l 'enseignement de l'histoire : dévelop
pement de l ' intelligence, pr incipaux concepts , 
motivation, intérêts, intégration. 

HST 302 3 cr. 

Didact ique d e l 'histoire II 
Didact ique spéciale de l 'enseignement de 
l'histoire : panorama des pr incipales métho
des en usage ; examen particulier de la mé
thode historique considérée comme base con -
c r è t e d e l ' e n s e i g n e m e n t d e l ' h i s t o i r e ; 
p rogrammes officiels. 
Préalable : H S T 301 

HST 305 3 cr. 

L'historien aujourd'hui 

Réflexion sur les ex igences que posent à tout 
historien la démarche historique et l 'explora
tion du territoire toujours plus vaste de l 'his
toire et des vo ies que lui ouvrent l'inter
disciplinarité et un meilleur outil lage mental et 
technique. 

HST 403 3 Cr. 

Historiographie québécoise, 1950-1970 

Étude des auteurs les plus représentatifs de 

cette historiographie. 

HST 404 3 cr. 

Historiographie européenne moderne et 
contempora ine 

Histoire de la pensée historique et de l'histo
riographie en Europe occidentale de la Re 
naissance à nos jours. Orientations, méthodo
logies et écoles historiques. 
Préalable : HST 305 

HST 405 3 c r . 

Historiographie canad ienne 
Conna issance générale des courants d'inter
prétation en histoire canadienne. Conna is 
sance particulière de certaines écoles et de 
leurs pr incipaux représentants, en tant que re
flet de leur époque et de leur mil ieu. Acquis i 
tion ou perfectionnement du sens critique. P ra
tique de techniques d'intervention orale. 

HST 501 3 cr. 

Histoire de la Nouve l le -France I 
Économie et société coloniales de (a Nouvel le-
France. Démographie et composi ton de la po
pulation. Rôle de l'État. Étude comparat ive 
avec les co lonies anglaises et les autres co lo
nies françaises d 'Amérique du Nord . 

HST 502 3 cr. 

Histoire d e la Nouve l le -France II 

(a) Présenter à l 'é lud iant (e) la Nouve l l e -
France dans son contexte colonial et le peuple 
qui la compose ; (b) étudier les élémens popu
laires de la société canadienne : habitant et so
ciété rurale ; c i tadin et société urbaine. Société 
et vie quotidienne. 

HST 523 3 cr. 

HST 504 3 cr. 

Diss idence et marginalité au M o y e n A g e 

Étudier les notions d 'orthodoxie et d 'hérésie, 
d' intégration et de d iss idence, de normalité et 
de marginalité. Démontrer les mécanismes de 
rationalisation des sociétés traditionnelles face 
aux déviants. Démontrer l 'efficacité d' interven
tion et la capacité d 'adaptation de ces socié
tés. Critiquer l 'historiographie sur ces sujets. 

HST 505 3 cr. 

Réforme et contre-réforme 

Le but de ce cours est d'éveiller les étudiants à 
l ' importance du facteur religieux dans son 
sens le plus large et aussi de leur faire c o m 
prendre l 'origine et le développeront des divi
s ions confessionnel les, voire des modes de 
pensée qui en sont i ssus , toujours identifiables 
au X X e s iècle. 

HST 506 3 cr. 

Le P roche et le M o y e n Orient s ous les 
O t tomans 

HST 509 3 cr. 

Histoire du C a n a d a fôdératif 

HST 516 3 cr. 

Histoire d e s États-Unis - l a pér iode 
co lon ia le 

Or ig ines et développement de la société amé
ricaine. Les premiers étalissements britanni
ques , le mouvement puritain, la quest ion de 
l 'esc lavage, la révolution g lor ieuse, le Great 
Awaken ing. les causes de la guerre d ' indé
pendance, la constitution. 

HST 519 3 cr. 

Histoire d e s États-Unis. 1790-1920 
Acquérir une vue d 'ensemble de l 'évolution 
des États-Unis au 19 e s iècle ; une attention 
particulière sera accordée à la transition de la 
société américaine d 'une économie agraire à 
une économie industrielle. 

HST 520 3 cr. 

Histoire d e s États-Unis, 1920-1980 
Acquérir une vue d 'ensemble sur l 'évolution 
des États-Unis au X X e s iècle : une attention 
particulière sera accordée à la c r ise de 1929, 
au New Deal et à l 'ascension de la société 
américaine à une économie de consomma
tion. 

HST 522 3 cr. 

Histoire d e la R u s s i e (Origine à Pierre 
Legrand) 

Vue d 'ensemble de l'histoire russe visant à 
fournir à l 'étudiant une bonne conna issance 
de la mise en p lace des institutions russes. 

Histoire d e l 'Angleterre aux 1 7 - 1 8 e s iècles 
Permettre aux étudiants de se familiariser avec 
les institutions britanniques à travers leur évo
lution et par là de mieux comprendre les insti
tutions au Canada sous le Régime britannique. 
Permettre aux étudiant(e)s de maîtriser la mé
thode d 'analyse des sources historiques et 
cel le de la dissertation historique. 

HST 525 3 cr. 

L a société et la révolut ion de 1780-1789 

Fournir des conna issances sur une période 
crucia le pour l 'évolution vers le monde con
temporain. Initier aux problèmes hisloriogra-
phique et méthodologique posés par la Révo
lut ion f r ança i se . A m e n e r l ' é tud ian t (e ) à 
présenter une inteprétation basée sur une re
cherche personnel le. 

HST 526 3 cr. 

Histoire de l 'empire russe 
La Russ ie impériale sous les Romanov à l 'épo
que de Saint-Pétersbourg : l 'héritage de la po
litique extérieure moscovi te et les transforma
tions de la pu issance russe aux XVIIIe et X IX e 

siècles. L 'expansionnisme et le problème des 
nationalités. Le p rocessus de modernisation 
de Pierre Le G rand à la veille de la révolution 
bolchévique : tentative d 'expl icat ion des pro
b lèmes fondamentaux économiques et de 
leurs conséquences socio-pol i t iques. Les for
c e s profondes de la société russe : quelques 
quest ions d ' idéologie et de culture et le rôle de 
l ' intelligentsia comme agent révolutionnaire. 
Préalable : HST 108 

HST 527 3 cr. 

Économie et soc iété a u C a n a d a a u 1 9 e 

siècle 

Le cours se veut une initiation aux phénomè
n e s e s s e n t i e l s d e l ' é v o l u t i o n s o c i o -
économique du C a n a d a au 19 e s iècle. Une im-
p o r t a n c e e s t a c c o r d é e a u x d é b a t s 
h istor iographiques dans c e domaine. L 'accent 
se ra mis sur un essa i d' interprétation de la na
ture et du développement de la bourgeoisie au 
C a n a d a . 

HST 528 3 cr. 

L e s é tats-Unis, pu issance mondia le , 
1940-1955 

L'entrée dans la guerre de 1941-45. La planifi
cation pour l 'après-guerre, les tentatives et tes 
réalisations pour façonner les rapports inter
nat ionaux se lon un schéma amér ica in . La 
guerre froide et les rapports avec l 'Union S o 
viétique. 

HST 532 3 cr. 

L'Italie de la R e n a i s s a n c e (X IV e -XVI e ) 
Mettre l 'éludiant(e) en contact avec une so
ciété intellectuellement, politiquement et éco
nomiquement évoluée e l qui fut le creuset de 
larges pans de la civil isation de l 'Europe mo
derne. Vu l ' immensité de la matière, le cours 
portera essentiel lement sur les problèmes pro
pres à l 'ensemble de l'Italie et sur les rapports 
d e tous ordres que cel le-ci entretenait avec 
ses voisins. 
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HST 533 3 cr. 

Judaïsme et ant i judalsme a u M o y e n A g e et 
à la R e n a i s s a n c e 

Étude de l 'établissement, des structures soc ia 
les, des activités économiques, de la v ie intel
lectuelle et rel igieuse des d iverses commu
nautés ju ives. A n a l y s e d e l 'att i tude d e s 
gouvernants, des Églises et des populat ions à 
leur endroit : l 'alternance d e s persécutions et 
de la tolérance ; l ' impact des grands projets 
collectifs comme la Cro isade e l celui d e s ca la 
mités. Essa i d 'expl icat ion de l 'ami judaïsme à 
la lumière des mentalités de ta Rena issance . 

HST 544 3 cr. 

Histoire de l 'Amérique latine - pér iode 
nat ionale 

HST 545 3 cr. 

La marginali té a u C a n a d a sous le régime 
français 

Initiation à l 'histoire des mentalités et aux nou
veaux courants hîstoriographiques. L 'accent 
sera mis dans c e cours sur l 'histoire compara
tive : F rance d 'anc ien Régime et C a n a d a . 

HST 547 3 cr. 

Histoire d e l ' U R S S 

L'objectif pr incipal de c e cours est de familiari
ser l 'étudiant avec la matière, ainsi qu 'avec la 
bibl iographie, au point où il sera capab le de 
poursuivre tout seul une recherche sur un as
pect particulier, ou sur un problème, de la so 
ciété soviétique à l 'époque contemporaine. 

HST 548 3 cr . 

L'approche quantitative e n histoire 

L ' a p p r o c h e quant i tat ive c o m m e mé thode 
d 'analyse historique. Introduction à l 'informati
que. Cueillette, traitement et analyse de don
nées portant sur la v iolence en Louis iane pen
d a n t l a p é r i o d e d e r e c o n s t r u c t i o n 
(1868-1876). 

HST 551 3 cr. 

Histoire de l 'éducation a u Québec 

Situer l'histoire de l 'éducation à l 'intérieur de 
l 'évolution socio-culturel le g lobale du Québec. 
Que l 'étudiant(e) acc ro isse s a capacité d 'ana
lyse et de synthèse (par les travaux écrits), et 
de commun ica t i on (par une p résenta t ion 
orale). 

HST 558 3 cr. 

L'Europe sous contrôle (1945-1960) 
Tenter de cerner sur la décennie 1945-1955, 
les caractères de l 'évolution de l 'Europe. Les 
problèmes de la reconstruction, de la d ivision 
de l 'Europe, des déplacements de population 
e l de l 'établissement de régimes polit iques 
soumis aux dépendants. 

HST 559 3 cr. 

Économie coloniale e n Amér ique 
(1600-1760) 

Étude comparat ive sommaire de d ivers as 
pects de l 'économie de la Nouvel le-France, de 
cer ta ines co lon ies amér ica ines (Nouvel le-
Angleterre el Nouvel le York) , de la Louis iane 
et des Antilles françaises. 

HST 560 3 cr. 

Histoire d e s é tudes soc ia les au Québec 
L'objectif de c e cours es l d'établir un rapport 
entre le développement des sc iences humai
nes au Québec d 'une part et la genèse des 
problématiques qui ont servi â l ' interprétation 
de la société québécoise d'autre part. 

HST 561 3 cr. 

Économie et société au C a n a d a a u 1 9 e 

siècle It 

Développement du capital isme au C a n a d a 
(1867-1914). Nature de la bourgeoisie cana
dienne. C l asse ouvrière et petite bourgeoisie. 

HST 563 3 cr. 

Poli t ique, rel igion et société e n F rance â la 
2 * moit ié du XVI 

Faire prendre consc ience aux étudiants, à tra
vers l 'évocation d 'une période charnière de 
l'histoire de France, de l ' importance du facteur 
religieux c o m m e force politique, soc ia le et in
tellectuelle. Une partie du cours se ra essentiel
lement événementiel le, l 'autre sera plus forte
ment axée sur l 'élude de que lques thèmes, 
chois is parmi ceux qui paraissent les plus s i 
gnificatifs. 

HST 564 3 cr. 

L'Église et l 'État a u C a n a d a (1763-1849) 
L'Église et son attitude face â la vie politique et 
à l 'évolution constitutionnelle de la co lonie. L a 
conquête. La Révolution américaine. Le parle
mentarisme. La Rébellion. L 'Union. Le gouver
nement responsable. 

HST 566 3 cr. 

L'anc ien régime - nomades et sédentaires 

Divers types de « nomades » et de « sédentai
res >. Condi t ions de v ie-p lace dans la col lecti
vité (urbaine ou rurale), percept ion par le mi
lieu-législation relative a ... ; comportements : 
iconographie et autres sources . 

HST 567 3 cr. 

L a vie famil iale au M o y e n Âge et à la 
R e n a i s s a n c e 

Le cours voudrait amener les étudiants à iden
tifier puis à critiquer certaines idées reçues 
concernant : la famille, le mar iage et l 'amour, 
la femme au Moyen Âge et à la Rena issance. 

HST 568 3 cr. 

L 'Europe moins F rance et Angleterre, 
1919-1939 

L 'Al lemagne, L 'Europe centrale, orientale et 
méditerrannéenne entre les deux guerres. Les 
d iverses quest ions nationales et polit iques. 
Fasc i sme et Naz isme. 

HST 569 3 cr. 

Le Co lon ia l Of f ice et le C a n a d a 
(1791-1849) 

La politique coloniale angla ise en 1763 et s es 
effets au moment de la conquête. La politique 
coloniale anglaise et la révolution américaine 
et s es effets dans les co lon ies britanniques 
d 'Amérique du Nord : le Bas - C a n a d a . D u mer
canti l isme au l ibéralisme : Durham, L 'Union, 
l 'avènement du gouvernement responsable. 

HST 570 3 cr. 

La F rance d e s Républ iques trad., 
1918-1959 

Analyser à la fois de façon magistrale, et à 
l 'aide de documents les caractérist iques de la 
v ie politique française, leur permanence, leur 
évolut ion, de la fin de la guerre 1914-1918 
jusqu'à l 'arrivée du Général de Gaul le au pou
voir. 

HST 571 3 cr. 

Québec, industrie et urbanisat ion 
1640-1914 

Initiation aux phénomènes essent iels de l'ur
banisation industrielle au Québec au 1 9 e siè
c le . Une importance est accordée aux débats 
h istor iographiques en cours et aux méthodes 
d 'ana lyse utilisées actuellement dans c e do
maine. 

HST 572 3 cr. 

Condi t ion ouvrière a u Québec depuis 1850 
V ie en manufacture ou en us ine, v ie en quartier 
populaire, c 'est l 'univers des travailleurs qué
bécois que c e cours veut rejoindre. Pour c e 
faire, il compte deux volets majeurs : acquis i 
tion de conna issances d 'un certain nombre de 
faits et apprent issage de la recherche dans ce 
domaine. 

HST 573 3 cr. 

Louis Riet - ac t ion pol i t ique et idéologie 
rel igieuse 

Présentation et utilisation d 'un cad re d 'ana lyse 
soc io log ique en histoire. Ana lyse de l 'action et 
d e s motivations pol i t ico-rel igieuses de Louis 
Rie l . Permettre aux étudiants une recherche 
personnel le et col lect ive dans les journaux du 
Québec (1850). 

HST 575 3 cr. 

L a rébel l ion de 1637-1838 

a) Permettre à l 'étudiant(e) d 'acquérir une 
bonne conna issance de l 'histoire de la rébel
lion de 1837-38 au B a s - C a n a d a , de la littéra
ture historique sur le sujet et des sources s 'y 
rapportant ; b) permettre à l 'étudiant de pou
voir comparer la rébell ion dans le B a s - C a n a d a 
ô ce l l e qu i s ' es t p rodu i te d a n s le Haut-
C a n a d a ; c) permettre à l 'étudiant(e) de bien 
maîtriser la méthode d 'ana lyse d 'une source , 
cel le de la recension et cel le de la dissertation 
historique. 

HST 576 3 cr. 

Histoire rurale comparée France-Québec 
1800-1914 

Initier les étudianl(e)s à un c h a m p d 'approche 
de la globalité historique : te monde rural, par
ticulièrement lors du p rocessus d e transforma
tion de ce monde par le développement du ca 
p i ta l isme. Initier de p lus à la prat ique d e 
l 'examen comparatif des données de deux so 
ciétés différentes. 
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HST 577 3 cr. 

Le Hau t -Canada 

a) Permettre à rétudiant(e) d 'acquérir une 
bonne conna issance de l'histoire du Haut-
C a n a d a , de ta littérature historique sur le sujet 
et des sources s'y rapportant ; b) permettre à 
l 'étudiant de bien maîtriser la méthode d 'ana
lyse d 'une source, cel le de la recension et 
cel le de la dissertation historique ; c) permet
tre à l 'étudiant(e) de comparer l 'évolution du 
B a s - C a n a d a à cel le du Haut -Canada. 

HST 578 3 cr. 

Développement régional québécois 
idéologique et pratique 

C e cours abordera l'histoire du développe
ment des régions québécoises situées à l'ex
térieur de l 'axe Montréal /Québec sous deux 
angles : a) une analyse des structures régiona
les â l 'aide de certains objectifs afin de mesu
rer les forces e l les fa iblesses de cel les-c i à di
verses périodes de leur histoire ; b) comment 
le phénomène du développement régional fut 
traité par les idéologies et par les polit iques of
ficielles. 

HST 579 

L a F rance de 1B30 à 1914 

3 cr. 

HST 580 3 cr. 

Histoire d e s idéologies a u Québec I 

Objectif théorique : familiarisation avec la no
tion d' idéologie : acquisit ion de conna issan
ces : les principales idéologies québécoises 
au 19 e s iècle ; objectif pratique : capacité de 
débattre et de discuter avec rigueur. 

HST 581 3 cr. 

De Durham au Gouvernement responsab le 

Permettre aux étudiant(e)s de se familiariser 
avec le développement des institutions parle
mentaires au C a n a d a . Permettre aux étu
d i a n t e s de maîtriser ta méthode d 'analyse 
des sources historiques, cel le de la recension 
et cel le de la dissertation historique. 

HST 583 3 cr. 

Histoire soc ia le du Québec au X X e s iècle 
L'histoire sociale québécoise au 2 0 e s iècle est 
marquée par des transformations structurelles 
liées à la consol idat ion d 'une société indus
trielle et urbaine. C e cours v ise à améliorer la 
compréhension de la société québécoise et 
l 'acquisition de connaissances plus approfon
dies sur l'histoire sociale au 2 0 e s iècle, en pri
vilégiant certains thèmes et champs de recher
che. 

HST 601 3 Cr. 

Activités de recherche I 

Offert aux étudiants désirant mener une re
cherche personnelle différente des activités de 
recherche de type 4000 déjà prévues au pro
gramme. C e s activités restent supervisées par 
un professeur. 

HST 602 3 cr. 

Activités de recherche II 

Offert aux étudiants désirant mener une re
cherche personnel le différente des activités de 
recherche de type 4000 déjà prévues au pro
gramme. C e s activités restent supervisées par 
un professeur. 

HST 603 

Cours tutoral I 

HST 609 

HST 623 3 cr. 

3 cr. 

R e c h e r c h e s en histoire des Cantons de 
l 'Est I 

Initier à la recherche, à la lecture, à l 'analyse et 
à l ' interprétation de sources manuscri tes e l 
imprimées. Initier au p rocessus méthodologi
que du lien entre une problématique et une do
cumentation. Appl iquer à des cas concrets et 
régionaux les données du cours H S T 576. 

HST 610 3 cr. 

R e c h e r c h e s en histoire d e s Can tons de 
l 'Est 11 

Initiation aux sources e l aux p rocessus de re
cherche. Thème proposé : industrialisation et 
urbanisation dans la région de Sherbrooke 
(1840-1914). 

HST 613 3 cr. 

Histoire orale d e s travailleurs 
Introduction aux méthodes en histoire orale, à 
partir de l 'expérience de la vie de personnes 
ayant travaillé dans les grandes industries de 
la région avant la fin de la 2 e guerre. 

HST 615 3 cr. 

Cr imes et criminalité dans les Can tons de 
l 'Est au XIX-XX» 

Notions générales sur la criminalité et le droit 
cr iminel anglais appl iqué au C a n a d a au XIX e 

siècle. Recherches menées dans les fonds 
des procès cr iminels conservés aux Archives 
et dans les journaux de l 'époque. 

HST 618 3 cr. 

Pauvreté et b ienfa isance au 1 6 e s iècle 
Amener l 'étudiant(e) par l 'étude personnel le et 
collective d 'un thème précis - l 'évolution des 
attitudes et des comportements à l 'égard des 
déshérités et le passage de la <• charité » à la 
- b ienfaisance » - à percevoir les problèmes 
(sources, interprétation, limites) de l'histoire 
des mentalilés. 

HST 619 3 cr. 

L a v io lence aux États-Unis - un instrument 
de contrô le 

Établissement d 'un cadre théorique d 'ana
lyse : choix par chacun des étudiants d 'un type 
de v iolence (émeutes raciales, grèves ouvriè
res, mouvements de • v igi lance ». etc.) et re
cherche à partir de documents pertinents. 

HST 621 3 cr. 

Le nat ional isme canadien-français 
(1760-1849) 

Les manifestations du nationalisme canadien-
français à travers les journaux jusqu'à 1849. 

HST 622 3 cr. 

Le nat ional isme canadien-français et 
québécois 

Étude de textes sous forme de séminaires 
pouvant servir à définir e l à mesurer le nationa
lisme des Canad iens français comme minorité 
permanente du C a n a d a puis c o m m e collecti
vité majoritaire du Québec. 
Préalable : H S T 105 

Merc ier dans la p resse québécoise, 
1666-1692 

Étude des caractéristiques du nationalisme 
canadien-français et québécois de 1850 à 
1970. 

HST 625 3 cr. 

Structures soc ia les régionales 
Partant de l 'hypolhèse que l 'activité économi
que dominante s 'avère déterminante pour 
l 'évolution des structures soc ia les et la culture 
d 'un milieu donné nous entreprendrons une 
étude comparée de irois villes de pulpe et pa
pier - Windsor. Bromptonvil le. East Angus -
afin de vérifier les similitudes et les différences 
qui marquent leurs développements respec
tifs. Compte tenu de l 'ampleur du sujet l 'objec
tif ne sera pas une analyse en profondeur mais 
plutôt un - bi lan - de la quest ion. 

HST 627 3 cr. 

R e c h e r c h e s e n histoire quantitative 

Initier l 'étudiani(e) à l'utilisation de l'informati
que et les méthodes quantitatives comme ins
truments de recherche en histoire. 

HST 628 3 cr. 

Histoire de la santé dans les Can tons de 
l 'Est 

Dans ce séminaire de recherche , les étu
d i a n t e s auront l ' occas ion, individuellement 
ou en groupe, de passer à travers divers types 
de sources (matériel statistique, descriptif, 
journalistique, notes personnel les, etc) pour 
produire des données analytiques qui mettront 
à jour les g randes d imensions épidémiologi-
ques. soc io log iques, institutionnelles et tech
nologiques du développement du domaine 
médical dans la région. 

HST 701 3 cr. 

Lectures dir igées 

HST 702 3 cr. 

Problèmes en histoire soc ia le 

Réflexion méthodologique sur les techniques 
de recherche en histoire soc ia le . Introduire à la 
recherche en histoire soc ia le . 

HST 705 3 cr. 

Méthodes d'histoire quantitative 

Idéologies féminines(istes) au Québec -
1890-1975 

Préparation d 'un cadre théorique et méthodo
logique pour analyser une revue féminine/ iste 
de la période 1907-1967. 

HST 716 3 cr. 

L e s groupes e thniques dans l es Can tons 
d e l 'Est 

À base de recherches individuelles pour une 
portion réduite de la collectivité québécoise, 
étude serrée de telle ou telle etnie qui aurait 
marqué l 'évolution de la région au X IX e s iècle. 
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HST 717 3 cr. LNG 150 3 cr. L N G 302 3 cr . 

Histoire d e s mental i tés d e la R e n a i s s a n c e 

Étudier les orientations actuelles de la recher
che en histoire des mentalités, en histoire d e s 
idées, et en histoire d e s doctr ines. Approfondir 
une approche particulière par le contact a vec 
les sources. 

HST 724 3 cr. 

Théor ie de la vil le et polit ique urbaine 

Développer le sens critique de l 'étudiant face â 
la définition des • problèmes urbains > et p lus 
spécif iquement à la contribution de la d isc i 
pline historique en cette matière. 

HST 725 3 cr. 

Histoire d e s mental i tés 
Étudier les orientations actuel les de la recher
che en histoire des mentalités et approfondir 
une approche particulière qui intéresse tes 
étudiants. 

HST 726 3 c r . 

Industrialisation et société, p rob lèmes et 
méthodes 

Il s'agit d 'un cours de recherche et d 'appren
t issage de méthodes en histoire soc ia le . L 'ob
jectif sera de voir jusqu'à quel point un modèle 
particulier d 'ouvrage historique - en l ' occu-
rence la monographie portant sur une commu
nauté locale - peut explorer d iverses facettes 
de la société industrielle. 

HST 727 3 cr. 

T e n d a n c e s récentes e n histoire 
contemporaine 

Le cours v ise à permettre à l 'étudiant de se fa
miliariser avec les orientations récentes de 
l'histoire, en insistant sur le maniement des 
concepts et sur l 'analyse des thématiques. 

HST 601 

Séminaire d e mémoire 

3 c r . 

LNG 

L N G 130 3 cr. 

Introduction à la l inguistique historique 

La langue dans le temps el dans l 'espace. 
Brève descript ion de l 'évolution du latin vul
gaire au français. Que lques aperçus de la 
fragmentation du gal lo-roman en d ialectes et 
langues. Exemples de changements phonéti
ques et lexicaux. Étude de quelques cartes de 
• L 'Atlas l inguistique de la France ». 

LNG 140 3 cr. 

Problèmes généraux du f ranco-québécois 
Problèmes généraux du québécois. Histoire 
externe de la langue parlée. Théorie générale 
de la différenciation du québécois par rapport 
au français de France. Condit ions soc ia les, 
économiques, polit iques el culturelles qui ont 
influencé les changements l inguistiques. Bil in
guisme, d iglossie. langue commune et d ia lec
tes, tangue nationale et langue régionale. 

Lex ico logie I 

Dans ce cours de base seront exposés les 
pr incipes et méthodes de la lexicologie mo
derne. Les pr incipaux concepts opératoires 
pour l 'étude du lex ique seront définis et analy
sés : norme, s igne l inguistique, définit ion, dé-
notation e l connotation, sème et sémème. 
champ associatif, paradigme lexical, famille 
étymologique, créativité lexicale, etc. différen
tes procédures de recherche en lexicologie 
seront présentées et situées par rapport aux 
écoles qui les ont développées. 

LNG 200 3 cr. 

Phonét ique historique 

L'évolution phonétique du latin vulgaire au 
français. Étude d e s pr incipales • lois phonéti
ques » avec une attention particulière sur les 
phénomènes de palalal isation, nasal isation, 
sonorisat ion, etc. 

LNG 201 3 cr. 

Morpho-syntaxe historique 
Structuralisme et d iachronie. O n étudiera les 
systèmes et les rapports nouveaux que l 'on 
crée à partir d 'un apport historique. Au l ieu 
d'étudier le rapport l angue/d iscours (synchro
nie), on parlera donc de la constitution d 'un 
système l inguistique sur les données d 'un sys
tème précédent ( langue 1/ langue 2). Au gré 
des étudiants on peul envisager l 'application 
au système verbal ou au système nominal et 
pronominal. 

L N G 202 3 cr. 

Indo-européen I 

Introduction générale à l ' indo-européen ; les 
structures pr incipales de la_ langue ; analyse 
de que lques éléments particuliers (le système 
des cas . par exemple) ; leur évolution notam
ment vers les langues romanes. 

LNG 204 3 cr. 

Langue latine I 

Après un bref exposé historique, on tentera 
d 'expl iquer la structure générale (phonétique, 
morphologique et syntaxique) de la langue la
tine et son évolution vers les langues romanes. 

LNG 300 3 c r . 

Franco-québécois II (Phonologie) 
Examen des caractéristiques du système pho
nologique du français québécois : règles pho
no log iques , règ les mo rpho -phoné t i ques ; 
aperçu historique avec descript ion des traits 
dialectaux et compara ison avec d'autre par-
lers français. 

L N G 301 3 cr . 

Franco-québécois III (Lexicologie) 
Essa i de descript ion générale. Formation de 
l'unité l inguistique. Les pr incipales caractéris
tiques du québécois seront ensuite analysées 
et i l lustrées de nombreux exemples . L 'aspect 
de géographie l inguistique sera abordé à la lu
mière des récentes données de r A T L A S LIN
GUISTIQUE DE L 'EST D U C A N A D A (A l ec ) . 

Franco-québécois IV (Syntaxe) 

Étude d e s phénomènes de variations syntaxi
ques e n f rançais. La langue non-s tandard 
dans le cadre théorique de la grammaire gé-
nérative. D iscuss ion des termes « langue * et 
• d ialecte » en tant que concepts plutôt mal dé
finis en l inguistique. Étude descript ive et ana
lyse de certaines construct ions syntaxiques en 
français parlé au Québec. La langue anglaise 
exerce-t-el le une influence prédominante dans 
la syntaxe du F Q ? Ana lyse des critères qui 
permettent d'établir s' i l y a influence ou non de 
la syntaxe angla ise dans certaines construc
tions syntaxiques du F Q . 

L N G 303 3 cr. 

Franco-québécois V (Morpho-syntaxe) 

À partir de l 'étude d e s propriétés d 'une phrase 
syntaxiquement négative, nous identifierons 
les caractéristiques du système de la négation 
en québécois telles que l 'absence de la parti
cule négative « ne •. la négation • contradic
toire » ou la double négat ion, les c l asses d 'élé
ments à polarité négative ou positive, etc. 
Nous tenterons de déchiffrer au moyen d 'un 
formalisme s imple, les différences entre le 
système de la négation du français dit stan
dard et celui du français québécois. 

L N G 350 3 cr. 

L a l inguistique quantitative : meth. et outils 
pédagogiques 

Dans c e cours nous étudierons la quantif ica
tion des éléments d 'un texte et de ceux de ta 
langue. Les quest ions de définition du mot et 
du vocab le , de la norme lexicologique, de la ri
c h e s s e du vocabulai re d 'un texte, du vocabu
laire fondamental d 'un usage donné, etc., pour 
en citer que lques-unes, seront approfondies. 
Certains ouvrages de ce domaine seront pré
sentés et commenlés : Dict ionnaires de fré
quence . Index, Conco rdances , Français fon
d a m e n t a l , e t c . U n a p p r e n t i s s a g e d e la 
méthode quantitative en l inguistique fera l 'ob
jet de plusieurs séances du cours . 

L N G 400 3 cr. 

Théor ies l inguistiques II (Grammaires 
sémantiques) 

Les grammaires sémantiques françaises. Le 
gui l laumisme et la sémantique de la morpholo
gie. Les aspec ts sémantiques de la syntaxe et 
les opérations d iscurs ives du sujet parlant 
chez Cul iol i . 

L N G 401 3 cr. 

Grammai re descr ipt ive I 
Examen des d iverses grammaires descript i
ves du français contemporain. Étude des par
ties du d iscours , et des pr incipales catégories 
et fonctions grammat icales. 

L N G 402 3 cr. 

Grammai re structurale 

App roche structurale de la grammaire fran
çaise. Les notions de règle de réécriture, indi
cateurs syntagmatiques, constituants immé
diats, transformations élémentaires. Quelques 
modèles de descript ion structurale. 
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LNG 403 3 cr. L N G 410 3 cr. LNG 511 3 cr. 

Grammaire fonctionne/Je d u français 
Étude {identification et description) des rela
tions et échanges morphosynlax iques exis
tants entre les groupes et à l'intérieur des 
groupes fonctionnels, présentés se lon une ap
proche simplificatrice el globalisante du sys
tème relationnel du français oral et écrit. 

LNG 404 3 cr. 

Grammaire du f rançais 
Cours de l inguistique générale et p lus précisé
ment de syntaxe du français moderne : la 
construction complétive. 

LNG 405 3 c r . 

Morpho-syntaxe I {Le verbe) 
Le verbe dans le système des parties du dis
cours : définition par rapport au nom, à l 'adjec
tif, à l 'adverbe, à l'article etc. ; le système ver
bal français : le temps, le mode, la voix et 
l 'aspect. Hypothèses guil laumiennes sur le 
système de représentations qui permet l'ex
pression. Étude des effets de sens variés que 
permet en d iscours un morphème de langue. 
Rapports du système verbal avec les autres 
phénomènes de la phrase : étude de quelques 
opérations énonciatives et de compatibil i tés 
ou incompatibil ités. Étude plus spécif ique des 
problèmes de l 'aspect : définit ion, rapport 
avec les notions lexicales, rapport avec les au
tres opérations (voix, mode, temps). 

LNG 408 3 cr. 

Structural isme américain 
Analyse du structuralisme américain (Sapir. 
Whorf. Bloomfield. Harris, Chomsky) et de la 
p rédominance du behav ior isme amér ica in 
avant la percée chomskyenne. Tout en d iscu
tant de l 'évolution de la l inguistique, nous ver
rons comment le « mentalisme • de la gram
m a i r e g é n é r a t i v e s ' o p p o s e à l a f o i s à 
l 'empirisme en phi losophie, au behavior isme 
en psychologie et au structuralisme en linguis
tique. Nous discuterons la controverse Sk in-
ner-Chomsky, l 'hypothèse de l ' innéisme el 
l 'acquisition du langage, etc. Bref nous étudie
rons tout ce qui a permis de parler de » révolu
tion chomskyenne » en l inguistique. 

LNG 409 3 cr. 

Grammaire générative I 

Après un bref historique de l 'étude de la gram
maire nous montrerons comment la gram
maire générative se distingue de la grammaire 
traditionnelle. Nous présenterons les différen
tes composantes de la grammaire et nous étu
dierons plus particulièrement le lexique, le 
composant de la base et le composant trans-
formationnel. Différentes constructions syn
taxiques seront étudiées afin de montrer c o m 
ment f o n c t i o n n e une t r a n s f o r m a t i o n et 
plusieurs exerc ices seront proposés aux étu
diants. 

G rammai res f rançaises et l inguistique 
générale 

Bref ape rçu de !a l inguist ique f rança ise 
j usqu 'au X IX e s iècle : g rammaire logique 
grammaire normative, grammaire générale. 
Le courant de la grammaire historique : g ram 
maire historique, grammaire comparée. P r i a 
c ipales études produites. Les courants psy^ 
chologiques : Brunot. Damourette et P ichon, 
Gal ichet. Les courants structuraux : fonction 
nal isme, distributionnalisme et g lossémalique. 
Les courants actuels : la psycho-systématique 
gui l laumienne, les grammaires énonciatives. 
ouverture à la grammaire générative de la lin< 
guistique Irançaise vers 1970. 

L N G 500 3 cr. 

Linguist ique et ense ignement du français I 

À partir de problèmes au secondai re surtout, 
recherches sur les apports de la l ingusitique. 
création et application de gril les d 'analyse des 
performances étudiantes, étude de manuels 
scolaires d 'un point de vue l inguistique. 

LNG 501 3 cr. 

Introduction à la sociol inguist ique 

Élude de la langue dans son contexte soc ia l . 
Phénomène de co-variation entre les variables 
l inguistiques et les variables soc ia les. App l i ca 
tion de notions sociol inguist iques théoriques 
et méthodologiques spécialement aux problè
mes québécois. 

LNG 503 3 cr. 

Terminologie I 

Introduction à la terminologie théorique et p ra
tique. Tour d 'hor izon des pr incipales métho
des . Les outils de travail en terminologie thé
matique et ponctuel le , en néologie et e n 
normalisation. Problèmes et appl ications. 

LNG 504 3 cr. 

Dialectologie française 

Initiation â la dialectologie française : ses mé
thodes et ses pr incipes vus à travers l 'Atlas lin
guistique de la France e l les divers At las régio
naux et tout par t icu l iè rement ce lu i de la 
Normandie auquel le professeur Lepel ley a lui-
même participe. 

LNG 505 3 cr. 

Introduction â la psychol inguist ique 
Les aspects psychologiques de la communi
cation. Problèmes et acquisit ion du langage. 
Les aspects pathologiques des troubles du 
langage. 

L N G 506 3 cr. 

Programme de lectures I 

Lex icographie 

Histoire des dict ionnaires ; étude des différen
tes parties d 'un article de dictionnaire ; objec
tifs et contenu des principaux dict ionnaires gé
néraux et spécial isés, comme des g randes 
encyclopédies contemporaines ; compara ison 
d e dict ionnaires ; différenciation des diction
naires passés et présents par leur caractéristi
ques ; utilisation qui est faite des dict ionnaires 
au jourd 'hui ; é tude de p lus ieurs mots tels 
qu' i ls apparaissent dans les différents diction
naires ; théorie de la lexicographie. 

LNG 512 3 cr. 

Dialectologie et géographie l inguistique 
Théories pr incipales en dialectologie. Exem
ples tirés de l 'Atlas l inguistique de la F rance. 
Examen de l 'aréofogie (phonétique et vocabu-
larie au Québec). Essa i de mesure dialecto-
métrique entre tes aires du Québec. 

LNG 600 3 cr. 

Cours tutoral ( 

LNG 601 3 cr. 

C o u r s tutoral II 

L N G 602 3 cr. 

C o u r s tutoral III 

LNG 700 3 cr. 

Cours tutoral I 

LNG 701 3 cr. 

Cours tutoral II 

L N G 720 3 cr. 

L a grammaire casue l le 

Ana lyse des relations ou fonctions casuel les 
telles que définies particulièrement par Fill-
more (The case for case) . Étude des oppos i 
tions entre cette théorie et cel le de Chomsky , 
en particulier. 

LNG 722 

Séminaire de syntaxe 

LNG 723 

3 cr. 

3 cr. 

Traitement et ana lyse d e textes par 
ordinateur 

Traitement et analyse de textes par ordinateur. 
Examen théorique et pratique de la fabrication 
d ' index, de concordances , de listes d iverses, 
etc. par ordinateur. Appl icat ions aux études de 
langue, de style, de littérature en général. Re 
vue de quelques méthodes en usage : S O -
LIVO, O C P , J E U D O M O . e tc . , a n a l y s e de 
champs sémantiques par les co-occur rences 
e l les co r respondances . 

LNG 724 3 cr. 

L'acquisi t ion de mémoire 

Au cours de c e séminaire, nous exposerons et 
d iscuterons plusieurs aspec ts de l 'acquisit ion 
du langage. Nous comparerons différents sys
tèmes conceptuels tels que le constructivisme 
piagétien, l 'approche structuraliste, mais nous 
d é v e l o p p e r o n s p lus par t icu l iè rement l ' in
néisme chomskyen. Les pr incipaux thèmes 
développés seront les suivants : introduction à 
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l 'étude des travaux scientif iques sur l 'acquisi
tion d u langage ; l 'acquisit ion du langage dans 
le cadre constructiviste : présentation de l 'ap
proche structuraliste américaine ; introduction 
â l ' innéisme chomskyen ; la biologie de l 'ac
quisition du langage chez l'être humain e l 
compara ison avec d'autres espèces ; l 'ap
prentissage des mots, des sons ; la structure 
conceptuel le de l'enfant et le langage : étude 
de différents aspects de la syntaxe dans la lan
gue des enfants. 

LNG 790 3 cr. 

Séminaire de mémoire 
Le séminaire de mémoire est conçu comme 
une sorte de pré-soutenance de mémoire : dé
finition des objectifs de la recherche et des ins
truments méthodologiques. 

LNG 890 3 cr. 

E x a m e n de synthèse 

Cet examen porte exclusivement sur le projet 
de recherche du candidat : définition des ob
jectifs et des instruments méthodologiques, bi-
bl iograhie, e t c . . 

PHI 

PHI 103 3 cr. PHI 202 3 cr. 

PHI 100 3 cr. 

Logique contemporaine 
Calcul proposit ionnel : tables de vérité, analy
ses de vérité, système de règles de transfor
mation, syllogistique : d iagrammes de Venn . 
Schématisation d 'arguments. Distinction de la 
forme el du contenu d 'un argument. L 'em
phase est mise sur le dégagement et l'utilisa
tion de formes de raisonnement va l ides, ainsi 
que sur la compréhension de la notion de con 
séquence logique. Arguments fal lacieux ; d i
lemmes ; arguments par analogie. Aspec ts 
phi losophiques. 

PHI 101 3 cr. 

Introduction â la phi losophie du langage et 
â la pragmatique 

Dans la tradition analytique, c e cours scrute le 
langage comme véhicule des conna issances 
des choses , plutôt que les choses en so i . On y 
situe les d iverses discipl ines qui étudient le 
langage et on analyse les problématiques res
pectives des langages scientifique, moral et 
ordinaire. Vient ensuite une initiation à la p rag
matique : le performatif selon Aus l in et les ac 
tes du d iscours se lon Austin et Searte. 

PHI 102 3 cr. 

Éthique 

Que l le est la p l a c e d u d i s c o u r s é th ique, 
comme d iscours proposant des règles de con 
duite, dans les champs du savoir au X X e siè
cle ? Étude de la structure du d iscours éthi
q u e . C o m p a r a i s o n d e ce r t a i ns d i s c o u r s 
éthiques. D iscussion autour de la contestation 
de ces d iscours par la psychologie et le mar
x isme. 

Ph i losophie d e s s c i ences 
1) Méthodologie scientif ique : mesure, lois, 
théories, vérif ication, induction, probabil ité. 2) 
Quest ions métaphysiques : causalité, détermi
nisme, finalité, vérité, etc. 3) Approches diver
ses de la sc ience : marxiste (Habermas, A l -
thusser) ; phénoménologique (Strasser, Koc -
kelmans) ; analytique (Carnap, Popper , H e m -
p e l , Q u i n e ) ; m a t é r i a l i s m e r a t i o n n e l et 
rationalisme appl iqué (Bachelard). 4) Théories 
sur révolut ion de la sc ience (Kuhn, Koyré, B a 
chelard). 

PHI 104 3 cr. 

Phi losophie d e l 'homme I 

Aperçu historique. La dialectique de la nature 
et de la cu l ture. L ' ind iv idu et la soc ié té . 
L 'homme et l 'histoire. L 'homme et son milieu 
naturel et culturel. L 'homme et autrui. Les di
verses d imensions de l 'homme. 

PHI 105 3 cr. 

Phi losophie polit ique 

Ana lyse de l'état : formation politique origi
naire d 'Europe occidentale, caractérisée par 
un apparei l politique souverain, un système de 
droit, une légitimation idéologique, un gouver
nement autoritaire assurant pouvoir et fonc
tionnement. Examen du rôle de l 'état dans la 
formation des nations : aménagement du terri
toire national et marché national, formation de 
la consc ience nationale, formation d 'une cu l 
ture politique ou nationale. Étude du lien entre 
c lasse et l'état. 

PHI 109 

Théorie de la justice 

PHI 200 

3 cr. 

3 cr. 

Les présocrat iques 

Présentation des grands thèmes de la phi loso
phie, tels qu' i ls apparaissent d 'une manière 
s imple, chez les ph i losophes présocrat iques. 
Passage de la pensée mythique à la pensée 
phi losophique. Notions fondamentales : élé
ments, structure, pr incipe ; démarche à priori 
ou à posteriori ; éthique relative ou abso lue ; 
mécanisme, f inalisme. 

PHI 201 3 cr. 

Pla ton 

Le cours a pour but d'initer l 'étudiant à la philo
sophie de Platon sous ses différents aspects : 
pédagogique, éthique, politique, épistémolo-
g ique, ontologique et mythique. Contenu : Lec
ture du Charmide. C e d ialogue prépare immé
d i a t e m e n t à l a c o m p r é h e n s i o n d e la 
République par ta tentative (échouée) d 'une 
définition de la s a g e s s e c o m m e sc ience de la 
sc ience et le primat accordé à la connais
sance du b ien. Lecture et analyse des dix l i
vres de la République de Platon de manière à 
en dégager tous les éléments théoriques qui 
fondent les six aspects de sa phi losophie de 
l 'homme énumérés c i -dessous . 

Ar istote 

Initiation aux éléments de base de la pensée et 
de la méthode aristotéliciennes. Le cours pro
cède par analyse détail lée des textes fonda
mentaux d'Aristote en commençant par les 
quest ions les p lus vois ines de la problémati
que plantonicienne et les plus access ib les â 
l 'étudiant de première année : quest ions 1) de 
langage, 2) de métaphysique, 3) d 'éthique, 4) 
de physique, S) d 'ontologie, 6) de psycholo
gie. 7) de logique et 8) d 'épistémologie. 

PHI 203 3 cr. 

L a ph i losophie a u M o y e n Âge 

L'étude de la phi losophie médiévale permet 
de saisir l ' importance des modifications des 
schémes conceptue ls de la pensée grecque 
résultant du développement d 'une pensée phi
losophique chrétienne. Par l 'analyse de la 
pensée de St. Ausgust in et de St. Thomas 
d 'Aqu in , nous pouvons retracer les p réoccu
pations particulières de chacune des épo
ques , mesurer les différences fondamentales 
qui séparent c e s deux concept ions phi losophi
ques et apercevoi r l ' influence de ces phi loso
p h e s sur la pensée occidentale contempo
raine. 

PHI 204 3 cr. 

D e s c a r i e s 

Présentat ion générale d e Desca r tes . Dua
l isme : la consc ience face au monde. La mé
thode cartésienne : démarche à priori et in-
néisme. La physique cartésienne, l 'ordre des 
valeurs. La garantie divine : rôle et fonction. Le 
cartésianisme après Descar tes : mécanisme 
et phi losophie de la subjectivité. 

PHI 205 3 cr. 

Kant 

Introduction générale à la problématique de 
l ' idéalisme t ranscendantal , et p lus particulière
ment â la phi losophie théorique de Kant. M ise 
en perspect ive de ta problématique kantienne. 
Ana lyse et commentai re d e s pr incipaux textes 
de la Crit ique de la ra ison pure. D iscuss ion 
des thèses kantiennes sur la logique, les ma
thématiques et les s c i ences naturelles. 

PHI 206 3 cr. 

Hegel 

L'itinéraire du jeune Hegel . Nous nous propo
sons de parcourir les écrits rédigés avant 
l 'époque dite d ' Iéna en nous rendant attentif à 
la manière dont y prend racine, au-delà des 
concepts hérités de la phi losophie de Kant et 
de l 'Aufklârung, une pensée de la v ie â totalité 
réconcil iante. 

PHI 207 3 cr. 

Marx 

La pensée critique dans les premiers écrits 
marx iens. Élude de la genèse de l ' idée de la 
« réalisation effective de la phi losophie > que 
les fameuses thèses sur Feuerbach expri
ment, grâce au renversement audacieux de la 
théorie dans la pratique, comme absolument 
neuve et originale... 

PHI 208 3 cr. 

Husser l 

C e cours porte sur l 'ensemble de la phénomé
nologie de Husser l . Il suit l 'ordre chronologi
que e l thématique. C 'est ainsi qu' i l c ommence 
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avec une introduction à l 'époque et à la vie de 
Husser l . Il s e poursuit avec le concept de nom
bre chez Husser l et la polémique avec Frege. 
À partir de définitions de la consc ience , une 
grande partie est consacrée à la descript ion 
phénoménologique de rapports entre les ac
tes cognitifs (de nature psychologique) et les 
contenus cognitifs (de nature cognil ive) e l à la 
méthodologie réflexivo-critique propre à la 
phi losophie considérée comme sc ience rigou
reuse. Enfin à travers tes différents niveaux de 
la - réduction - on aboutit à l ' intersubjectivité 
et son rapport avec le monde (toujours trans
cendant) et l 'histoire (téléologique). 

PHI 218 3 cr. PHI 311 3 cr. 

PHI 210 3 cr. 

Freud 

Dans son e n s e m b l e le c ou r s const i tuera 
d 'abord un essa i d' information dans un souci 
constant de contribuer à établir la vérité de 
F reud. Autrement dit. la p roblémat ique du 
cours sera a lors cel le d e la problémalisation 
progressive de l'objet de la psychanalyse freu
dienne el le-même. Viendront ensuite quelques 
développements sur les apports psychanalyti
ques à la phi losophie. 

PHI 211 3 cr. 

Sartre 

Dans plusieurs textes « autobiographiques -, 
Sartre insiste sur l 'unité de son oeuvre, et voire 
fournit des clés de compréhension de cette 
oeuvre : il s 'agit entre autres, d'identifier les 
« idées racines venant de l 'enfance : d'autre 
part des idées qui viennent de la conjoncture 
et qui essaient d 'animer et de relier entre el les 
les idées de jeunesse ». Sartre identifie même 
ces idées primitives (contingence et l iberté), 
dévoi le les g rands moments de s a proto
histoire et décrit les conjonctures autour des 
quel les c e s idées-forces se concertent (mar
x isme, psychanalyse e l structuralisme). Nous 
nous limiterons à une analyse régionale de 
l ' idée racine de LIBERTÉ, et ce en prenant 
comme pivot le Saint Genêt comédien et mar
tyr de Sartre (1952). 

PHI 213 3 cr. 

Bache lard 

Crit ique du réalisme et de l ' idéalisme, théorie 
de la connaissance approchée. L'épistémolo-
gie non kanl ienne et non cartésienne. Rap
ports entre ph i losoph ie et s c i e n c e , entre 
sc ience e l sens commun, les obstacles épisté-
mologiques, image vs concept. Phi losophie de 
l ' imagination créatr ice, du mythe : animisme, 
surréalisme, images fondamentales. 

PHI 214 3 cr. 

Nietzsche 

1) Sources concernant la v ie et la genèse des 
oeuvres et de la pensée de F. N ie tzsche. 2) La 
genèse de la pensée de Nietzsche a) Question 
de méthode, b) Événements majeures de la 
vie de N ietzsche, genèse de ses oeuvres et 
évolution de sa pensée selon les trois phases : 
période de formation, période professorale, 
période de voyage, effondrement. 3) Les gran
des thèses d e la pensée de Nietzsche. 4) Édi
tions des oeuvres de Nietzsche. 

Wit tgenstein 

Il y aurait, semble-t-i l . deux phi losophies witt-
gensteiniennes. La première, cel le du Tracta-
tus, ph i losophie logique e l analyt ique : la 
deuxième, cel le des Investigations, phi loso
phie pragmatique. Il s'agirait, dans le cadre de 
c e cours, de situer cette distinction et d 'abor
der, par la méthode wittgensteinienne elle-
même, les principaux problèmes de la philo
s o p h i e t r a d i t i o n n e l l e q u e W i t t g e n s t e i n 
souhaitait clarifier. Cette méthode consiste jus
tement à apprendre au ph i losophe à respecter 
l 'usage régulier de nos concepts, à éviter d 'en 
faire un usage métaphysique qui le situe de
vant une impasse et à préciser le jeu de lan
gage auquel il joue. 

PHI 219 3 cr. 

S i m o n e d e Beauvoi r 

S 'attacher â l 'oeuvre de S imone de Beauvoir 
en tant que cette oeuvre est marquée à partir 
de 1940 avec Le deuxième sexe d 'une démar
che interrogeant, depuis la phi losophie : la s i 
tuation des femmes et la p lace qui leur es i as 
s ignée d a n s l ' e s p a c e s o c i o - l o g o l o g i q u e 
occidental . Examiner l ' incidence de cette dé
marche sur les pratiques féministes actuel les, 
et notammenl : en France, aux U S A . au Qué
bec. 

PHI 220 3 cr. 

Phi losophie de la Rena i ssance et P ic de la 
Mi randole 

PHI 301 3 cr. 

Histoire de la logique 

C e cours trace l 'esquisse du développement 
historique de la logique occidentale, à partir de 
l 'Antiquité jusqu'à la Segriffsschrift (1869) de 
Frege. L'arrière-plan phi losophique de cette 
présentation historique (c.a.d. certaines thè
ses en théorie du tangage e l en théorie de la 
connaissance) sera constamment souligné. 

PHI 302 3 cr. 

L'analyt ique et le synthét ique 

Esqu isse historique de points de vue influents : 
Hume , Kant . Russe l l , P ie rce . Wit tgenstein. 
Ayer , Lewis, Sch l ick , Quine. Putnam. Rapports 
entre la façon de concevoir la distinction entre 
énoncés analytiques et énoncés synthétiques, 
et d iverses épistémologies particulières : ratio
nal isme, empir isme, pragmatisme, posit ivisme 
logique, etc. 

PHI 309 3 cr. 

Le nominal isme 

Présenlat ion du nominal isme c o m m e ten
dance ou orientation, façon de voir, et non pas 
c o m m e concep t i on d 'une École. Le cou rs 
prendra c o m m e point de départ et c omme mo
dèle le nominal isme de Gui l laume d ' O c c a m , 
mais à partir de là on verra que cette tendance 
se manifeste bien avant lui et bien après lui. On 
verra également quel les sont les implications 
e l les conséquences de cette attitude épisté-
mologique dans les domaines apparemment 
très éloignés : théologie, métaphysique, éthi
que, politique. 

Empir is tes anglais c lass iques 
Étude des théories de la conna issance de 
Locke . Berkeley et Hume. Ana lyse du pro
gramme empiriste de ces penseurs et de son 
influence ultérieure. Thèmes principaux : théo
rie de la percept ion, origine des idées abstrai
tes, problème des universaux, conna issance 
du monde extérieur, scept isme, 

PHI 319 3 cr. 

Introduction à la ph i losophie québécoise 

Initier l 'étudiant(e) â la phi losophie québé
co ise : favoriser la réf lexion, générer des ave
nues nouvel les à exp lorer , st imuler la ré
flexion, stimuler la recherche en phi losophie 
québécoise et travailler au développement 
d 'une pensée d ' ic i . 

PHI 320 3 cr. 

Environnement et polit ique 
Introduire à la problématique de l 'environne
ment et aux réflexions phi losophiques qu'el le 
suscite quant aux caractéristiques de l 'homme 
et au développement de ses rapports avec la 
nature et les autres hommes. D'autre part, 
examiner les d iverses interventions économi
ques, soc ia les et, en définitive, polit iques en
gendrées par (e débat écologique. 

PHI 321 3 cr. 

L' innéisme d e Desca r tes à C h o m s k y 
M ise en perspect ive de l ' innéisme cartésien et 
s a reprise chez Chomsky : abandon du dua
l isme. Innéisme biologique. Gl issement de la 
notion de « nature humaine ». 

PHI 322 3 cr. 

Du cosmocen t r i sme à l 'anthropocentr isme 

Évolution du cosmocent r isme grec vers l 'an
thropocentr isme contemporain. L 'ordre onto
logique nécessaire centré autour de la notion 
d ' e s s e n c e . Conflit entre le nécessi lar isme 
g rec el le volontarisme bibl ique : théocen-
trisme. Abandon des e ssences et anthropo
centr isme. La quest ion du fondement des va
leurs. 

PHI 497 3 CT. 

Cours tutoral I 

Moyennant cer ta ines condi t ions préc ises, 
l 'étudiant inscrit en 2 e ou en 3 e année du pro
gramme de baccalauréat en phi losophie peut 
suivre un cours tutoral, où il travaille par lui-
même sous la direction d 'un professeur qu' i l 
rencontre régulièrement et qui lui établit un 
programme de lectures et de travaux. Par suite 
d 'un accord avec un professeur, un tel cours 
pourra adopter la forme d 'un atelier de travail 
regroupant quelques étudiants. 

PHI 498 3 cr. 

Cours tutoral II 

Moyennant cer ta ines condi t ions préc ises, 
l 'étudiant inscrit en 2 e ou en 3 e année du pro
gramme de baccalauréat en phi losophie peut 
suivre un cours tutoral, où il travaille par lui-
même sous la direction d 'un professeur qu' i l 
rencontre régulièrement et qui lui établit un 
programme de lectures et de travaux. Par suite 
d 'un accord avec un professeur, un tel cours 
pourra adopter la forme d 'un atelier d e travail 
regroupant quelques étudiants. 
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PHI 499 3 cr. 

Cours tutoral (Il 

Moyennant cer ta ines condi t ions préc ises, 
l 'étudiant inscrit en 2 e ou en 3 e année du pro
gramme de baccalauréat en phi losophie peut 
suivre un cours tutoral, où il travaille par lui-
même sous la direction d 'un professeur qu'i l 
rencontre régulièrement e l qui lui établit un 
programme de lectures et de travaux. Par suite 
d 'un accord avec un professeur, un tel cours 
pourra adopter la forme d 'un atelier de travail 
regroupant quelques étudiants. 

PHI 500 3 cr. 

Théor ies crit iques de l 'histoire 

C e cours traite du statut de l'histoire dans les 
théories des sc iences humaines chez les pen 
seurs a l lemands et anglo-américains. A ce 
premier niveau, il sera surtout quest ion des 
théories idéal isantes et néo-kant iennes du 
tournant du siècle en A l lemagne (Dilthey, Win-
delband, Weber) ainsi que des doctr ines ap
parentées de B. C roce en Italie et de R . -G . C o l -
l i n g w o o d e n G r a n d e - B r e t a g n e . U n e 
confrontation avec les théories positivistes ré
centes représentées surtout par Popper et 
Hempel complétera cet exposé. 

PHI 507 3 cr. PHI 519 3 cr. 

PHI 501 3 cr. 

Idéologie et ph i losophie se lon G r a m s c i 
Ana lyse des or igines du concept d ' idéologie, 
puis de la définition qu 'en donne Gramsc i . 
Examen des rapports entre phi losophie et 
idéologie, puis de la double tâche spécif ique 
de la phi losophie dans le champ idéologique : 
critique du sens commun et critique des systè
mes phi losophiques. Conc lus ions sur la lec
ture althusérienne de G ramsc i et sur la con 
ception gramscienne de la phi losophie. 

PHI 502 3 cr. 

Phi losophie d e s s c i ences humaines 

1) Le « cerc le » des sc iences humaines et le 
problème de l 'objectivité. Les controverses 
sur la distinction entre les sc iences humaines 
et les sc iences physiques. 2) Les méthodes 
p rop res aux s c i e n c e s huma ines : t ypes 
idéaux, compréhension (Verstehen), analyse 
fonctionnelle, etc. 3) Les controverses métho
dologiques et métaphysiques concernant les 
sc iences humaines : déterminisme vs l iberté, 
behavior isme vs analyse de la consc ience , 
etc. 4) Les sc iences humaines et les valeurs : 
les sc iences humaines ne sont pas exemptes 
de jugements de valeur. 

PHI 505 3 cr. 

Phi losophie a l lemande contempora ine 
Il s'agit d 'un excursus dans les écrits des phi
losophes de Francfort (ancienne et nouvelle 
école) avec un intérêt particulier porté à l'her
méneutique et à la théorie critique. Problémati
que : comment la pensée a l lemande du début 
du siècle, après s'être longuement penchée 
sur des problèmes de théorie générale de la 
conna issance (Droysen, Dilthey. Weber , Hus
ser l , Heidegger) , a-t-elle opéré le retour à une 
analyse critique marxisante des structures so 
cio-économiques et des idéologies depuis la 
fondation de l'Institut de recherches socio logi
ques à Francfort en 1923. 

Ph i losoph ie d e s mathémat iques 
Posit ions c lass iques sur le statut des mathé
matiques : Aristote, Kant, Leibnitz. Les trois 
g rands courants modernes : l og ic isme de 
Frege, Russel l , Whitehead et Quine : intuition-
n i s m e d e B r o u w e r et H e y t i n g ; m é t a -
mathématique de Hilbert. Mouvements con 
tempora ins : cons t ruc t i v i sme d e B i s h o p . 
Gauthier et Troelstra, formalisme de Curry. 
Préalable : PHI 100 Logique contemporaine 

PHI 509 3 cr. 

Épistémologie d e s s c i ences humaines 
Les sc iences de l 'homme doivent-elles imiter 
ou copier les critères et procédures des sc ien
ces physiques, ou suivre une voie qui leur est 
p r o p r e ? L'objectivité y est-elle possib le vu 
que le sujet y étudie un objet dont il fait partie, 
ou dans lequel il est porté à se projeter ? Doit-
on et peut-on n'y formuler que d e s jugements 
de fait, et pas des jugements de valeur ? C e s 
quest ions seront discutées à l 'aide d 'opinions 
et de courants d ' idées issus de trois écoles 
phi losophiques contemporaines : la phénomé
nologie, le structuralisme et le marx isme. 

PHI 513 3 cr. 

Institution de l ' interaction soc ia le c h e z 
Hege l et Marx 

Étude de l 'apport de la pensée dialectique à 
une problématique du soc ia l et du politique. 
Cette étude prendra la forme d 'un c o m m e n 
taire des textes suivants : )'« Introduction » de 
la Phénoménologie de l 'Esprit de Hegel et les 
pages de cette oeuvre qui concernent la nais
sance de la socialité. pages groupées sous le 
titre g lobal de la « Consc ience de soi ». C e s 
pages seront analysées à la lumière de l'inter
prétation que Marx en p ropose dans les M a 
nuscrits de 1844. 

PHI 515 3 c r . 

L ' e s p a c e et le temps 

C e cours fait d 'abord un examen rétrospectif 
des théories historiquement marquantes sur 
l 'espace et le temps, notamment chez Aristote, 
Newton, Leibnitz, Kant. Il ana lyse ensuite les 
aspects phi losophiques des idées einsteinien-
nes (relativistes) sur l ' espace et le temps, et 
tente de voir dans quelle mesure c e s nouvel les 
concept ions nous forcent à remettre en ques
tion les théories antérieures, ou arrivent à des 
conc lus ions plus ou moins analogues à partir 
d 'argumentations très différentes. 

PHI 517 3 cr. 

J e a n Piaget et l 'êpistémologie génét ique 

Le cours étudiera d 'abord la méthode de P ia 
get, puis son analyse de l 'évolution des no
tions physiques, logico-mathématiques et mo
rales de l 'enfance à l ' ado lescence, a vec la 
maîtrise progressive des opérations logiques. 
Au passage , on soul ignera le prolongement de 
ces acquisi t ions enfantines dans des notions 
phi losophiques et scientif iques bien connues : 
substance, e space , temps, ensemble , conser
vation, etc. On analysera auss i le sens et l 'im
portance de la notion d 'équi l ibre dans le d is
cours piagétien. Enfin, on essa iera de voir 
jusqu'à quel point les condit ions, p rocessus et 
étapes de l 'ontogenèse se comparent à ce l les 
de la phylogenèse, comment la seconde rem
place la première c h e z l 'adulte (du moins chez 
certains adultes) et c e qu 'on peut e n tirer pour 
une théorie générale de la conna issance. 

L 'esthét ique kant ienne 
Lecture commentée de la « Crit ique de la fa
culté de juger » : 1) situation de l 'oeuvre dans 
la réalisation du projet systématique kantien ; 
2) l ' irréductivité de l'attitude esthétique : juge
ment de conna issance , jugement d 'agrément, 
jugement de finalité ; 3) la démarche t ranscen-
dantale comme phénoménologie de l 'expé
rience du Beau : les thèmes antithétiques de 
l'attitude esthétique kantienne et de l 'esthéti
que hégélienne de la mort de l 'ART. 

PHI 521 3 cr. 

L a not ion de signif ication 

Rappe l d e s essa is logiques pour définir la s i 
gnification : Ca rnap , Ûuine, Russe l l . Étude em
pirique de travaux de l inguistique comparée 
(Benveniste) où la notion de signification ap
paraît re lat ive a u n i veau d e l ' ana lyse d e 
l 'énoncé. Il faut distinguer entre la distribution 
des opposi t ions à l ' intérieur de l 'énoncé, et 
l ' intégration des signif ications partielles par 
l 'énoncé. 

PHI 524 3 cr. 

Marx II 

PHI 699 3 cr. 

Activ i tés de recherche 

Cette activité offre aux étudiants de 3 e année 
l 'occas ion de réaliser un projet de recherche 
réparti sur deux sess ions conscut ives. Pour 
pouvoir s 'y inscrire, l 'étudiant doit être inscrit à 
l 'avant-dernière sess ion de son programme et 
avoir déjà réussi un cours tutoral. L'étudiant 
présente son projet à un professeur du Dépar
tement de phi losophie de son cho ix ; celui-ci 
est l ibre d 'accepter ou de refuser. Le travail fi
nal représente l 'équivalent d 'au moins deux 
dissertations et est soumis à un 2 e lecteur pour 
l 'évaluation finale. 

PHI 701 3 cr. 

L'idée de phénomène c h e z Hege l et 
He idegger 

Heidegger déclare expressément «prendre 
secours de l 'appui » que fournit Hegel pour 
penser « la différence en tant que différence » 
c o m m e étant « l'affaire de la pensée ». En se 
proposant d' interroger cette > répétition > qui 
au dire même de He idegger se veut un < essa i 
d 'engager un d ia logue avec Hegel >, c e cours 
tentera de c i rconscr i re le rapport de la pensée 
de la dialectique spéculative à la pensée de la 
dif férence ontologique. 

PHI 712 3 c r . 

Hege l et N ie tzsche , penseurs d e la t ragédie 
Le geste instituant de ta phi losophie est un 
geste d 'exc lus ion du mythe tragique (Platon, 
Aristote). Pourtant, au moment où la phi loso
phie atteint son achèvement en se posant 
c o m m e s p é c u l a t i o n a b s o l u e (Hege l ) o u 
c o m m e antiphilosophie (Nietzsche), elle réin
tègre les phénomènes du tragique. C 'es t le 
sens de cette réintégration que c e cours se 
p ropose d' interroger en parcourant les textes 
suivants : H E G E L , La phénoménologie de l 'es
prit, Pa r i s . V r i n , 1941 , T. 11 . p p . 1 4 - 4 3 ; 
pp. 223-254 ; N I E T Z S C H E , La na issance de la 
t ragédie, Par is , Ga l l imard, 1977. 
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PHI 719 3 cr. 

Pic de ta Mirandole 

Pic de ta Mirandole ( 1463-1494), en pleine Re
naissance italienne, un siècle avant la révolu
tion scientifique de Galilée, a pendant quel
ques années été fasciné par la magie et les 
sc iences occul tes, qu' i l tenta de justifier par 
une phi losophie de la nature et une métaphysi
que. Par après, en une évolution extrêmement 
rapide de sa pensée, il rejeta totalement tous 
les ésotérismes. Il est extrêmement intéres
sant de comprendre cette « tentation magi
que ». de mettre en lumière la structure men
tale qui la rend possib le, et d 'apprécier les 
raisons de son rejet. 

PHI 727 3 c r . 

PHI 720 3 cr. 

Séminaire sur la pensée de C . Rosse t 

En étudiant ses textes (pas très nombreux), 
nous tâchons de dégager la pensée de Clé
ment Rosset en la considérant comme un té
moignage du sentiment « de ne plus habiter le 
monde » chez l 'Occidental en cette fin du X X e 

siècle. L'étude sera faite se lon ses trois axes 
majeurs : la vision tragique du monde et de 
l 'homme ; la fin de la métaphysique tradition
nelle et ses implications (hasard el nécessité 
dans la nature ; l'artificialité et la naturalité 
dans le rapport de l 'homme au monde) ; et 
l 'objet s ingul ier au jourd 'hu i à t ravers le 
schéma » même et son double ». 

PHI 721 3 c r . 

Séminaire sur la pensée de Qu ine 

Examen des thèses suivantes du phi losophe 
américain W .V .O . Quine : a) indétermination 
de la traduction ; b) inscrutabilité de la réfé
rence ; c) sous-déterminaUon d es théories 
physiques ; d) hol isme sémantique ; e) rejet de 
la distinction analytique-synthétique ; 0 relati
vité ontologique. Examen des rapports entre 
ces thèses, notamment entre les thèses a), b) 
et c). Examen des controverses qu 'e l les ont 
suscité, surtout a), b) et d). 

PHI 725 3 cr. 

Les systèmes d e la nécessité et d e la 
cont ingence 

À partir de textes de Dodore C ronos . d'Épic-
tète et d'Aristote (De Coelo) , dégagement de 
c inq prémisses sur la nécessité. Comment l'in
validation d 'une de c e s prémisses fournit un 
moyen de c lasser a priori les systèmes de phi
losophie grecque. Essai pour trouver le prin
c ipe de cette classif ication en montrant com
ment d iverses interprétations de la prédicat ion 
conduisent a divers systèmes de la nécessité 
et de la cont ingence. 

PHI 726 3 cr. 

Atelier pragmatique 

C e séminaire s' inscrit dans la problématique 
du projet F C A C « Status du pragmatisme dans 
la réfiextion sur le savoir ». qui comporte trois 
axes : l 'épistémologie, l 'éthique, la critique de 
la métaphysique. C e s trois axes constituent 
des champs d'investigation connexes , visant 
chacun l 'hypothèse d 'arr ière-plandu projet : te 
pragmatisme peut-il servir de base à une réu
nification des savoirs ? 

Pensée et poésie chez Heiddegger 
Conférant à ta poésie la fonction de « fondation 
instauralrice de l'Être par la parole », les écrits 
heideggeriens sur l'Art (L'Origine de l 'oeuvre 
d'art. Pourquoi des poè tes? . Approche de 
Holderl in, Acheminement vers la parole) ten
tent, à travers une mise en question de « la phi
losophie du langage ». le r isque d 'un dialogue 
de la pensée avec la poésie destiné à inaugu
rer un mode de penser phi losophique guidé 
par d 'autres modes d'avenir de la vérité que 
ceux qui sont issus de la métaphysique. 

PHI 728 3 cr. 

Analyt ique et synthét ique 

Retracer les g randes étapes du développe
ment de cette problématique en portant une at
tention particulière aux enjeux épistémologi-
ques qui y sont reliés. Contenu : la d ichotomie 
analytique-synthétique chez Kant, le projet de 
Frege. la controverse Carnap-Quine, la posi
tion de Putnam, la question de l'analyticité en 
sc ience . 

PHI 729 3 cr. 

Phi losophie et enseignement de la 
phi losophie 

L' importance de la phi losophie au Québec 
s 'est manifestée à travers les institutions d 'en
seignement de la phi losophie : les col lèges 
c lass iques, les universités, les cégeps. Cet 
atelier de recherche vise d e s objectifs de for
mation de chercheurs (formulation d 'hypo
thèse, sériation des étapes de la recherche, 
crit ique des sources d' information, actual isa
tion de fa recherche d 'équipe). De plus, la thé
matique offre l 'occas ion d 'analyser au niveau 
théorique les l iens étroits entre la phi losophie 
et un programme d 'enseignement dans une 
culture déterminée. 

PHI 880 3 cr. 

Lectures dirigées 

C o m m e te cours tutoral. cette activité ob l iga
toire a pour but de personnaliser l 'enseigne
ment. Elle permet à l'étudiant de poursuivre 
des recherches afférentes à son sujet de mé
moire, sous la supervision de son directeur de 
mémoire. 

PHI 885 3 cr. 

Séminaire d e mémoire 
Présentation par l 'étudiant de son projet de 
mémoire (objectifs de la recherche et insru-
ments méthodologiques), devant un groupe 
de professeurs. Cette présentation doit être 
faite au moins 3 mois avant ta remise du mé
moire. 

PIF 

PIF 100 S c r . 

Introduction aux ressources informatique 

PSY 

PSY 109 3 cr. 

Démarche de la personnal i té 
Élaboration d 'un projet de formulation person
nelle et professionnelle. Cette activité permet à 
l 'étudiant de faire l 'inventaire de ses besoins 
de formation, des ressources qui lui sont offer
tes au Département et des orientations que lui 
offre le marché du travail. 

PSY 111 3 cr. 

Théor ies de la personnal i té 
Cours d' introduction aux systèmes promou
vant la notion d ' insconsc ien t : inconscient 
« personnel » (Freud), inconscient <• collectif » 
(Jung) et insconscient « familial » (Szondi). 

PSY 161 3 cr. 

Développement personnel I 

L'objectif général de cette sess ion d' introduc
tion au développement de ses compétences 
personnel les est de faciliter chez l 'étudiant un 
p rocessus qui lui permettra de reconnaître, 
d 'explorer et d' intégrer sa propre expérience 
personnel le en tant qu' individu et de se fami
liariser avec les d iverses approches qui lui 
sont access ib les à cet effet. 

PSY 171 3 cr. 

Méthodologie scienti f ique et 
p rofessionnel le I 

Définition de la méthodologie scientifique et 
professionnel le et psychologie et examen de 
situations concrètes afin d 'en saisir les impli
cations et les ex igences. Présentation d 'un 
modèle d 'ana lyse de l'activité professionnelle 
en psychologie. 

PSY 172 3 cr. 

Méthodologie scienti f ique' et 
p rofessionnel le II 

Introduction à la méthodologie de la recher
che : comment poser un problème ; comment 
élaborer un plan de recherche (choix d 'une 
stratégie expérimentale ou autre, opérat ionna-
lisation des variables, échanti l lonnage), c o m 
ment analyser et comment interpréter les ré
su l ta ts o b t e n u s . Ini t iat ion à une va r ié té 
d ' app roches empir iques au moyen d ' exem
ples réels de recherche. 

PSY 173 3 cr. 

Méthodologie scient i f ique et 
p rofess ionnel le III 

Examen des relations entre méthodes de re
cherche et méthodes d'intervention profes
sionnelle ; é tude des habiletés épistémologi-
q u e s c o m m u n e s : r i gueu r d e p e n s é e , 
apérationnalisation des var iables, évaluation 
d e s traitements effectués ; étude des points de 
d ivergence : le genre de quest ions posées, les 
objectifs poursuivis, te conrôle des variables, 
initiation à une variété d'habiletés pratiques au 
moyen d 'exemples réels d' interventions pro
fessionnel les. 

PSY 190 3cr. 

S e s s i o n d'initiation aux: re lat ions humaines 
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PSY 204 3 c r . PSY 322 3 cr. PSY 342 3 cr. 

Histoire de ta psycholog ie 

Parcours succinct des principaux courants de 
pensée qui précèdent l 'établissement de la 
psychologie scientifique. Ensuite, étude des 
grandes écoles de la psychologie moderne 
(structuralisme, fonctionnalisme, associat ion-
nisme, psychologie du comportement, psy
chanalyse). Chaque école est étudiée en fonc
t i on d e s e s a n t é c é d e n t s h i s t o r i q u e s 
immédiats, son contenu théorique général , 
son influence actuelle. 

PSY 212 3 cr. 

Approche phénoménologique 

Introduction à l 'étude de la relation interper-
sonnetle. Gr i l les d 'ana lyse phénoménologique 
de la personnalité, de la motivation, du p roces
sus d'actualisation et d e s relations humaines 
c o m m e lieu de c ro issance personnel le. Étude 
de c a s . 

PSY 216 3 c r . 

Psycho log ie de la personnal i té anormale I 
Cours de psychopalhologie compréhensive, 
basé sur les trois axes fondamentaux des phé
nomènes pa tho log iques : - A n t r i e b » , an 
go isse, imaginaire. 

PSY 227 3 cr. 

Psycholog ie des relat ions humaines 

Le but du cours est de présenter les fonde
ments de la psychologie des relations humai
nes se lon une approche humaniste en d iscu
tant de ses postulais, de sa méthodologie et 
des grilles d 'analyse qu'el le utilise pour traiter 
de la personne humaine e l des relations inter
personnel les. 

PSY 241 3 cr. 

Ana lyse du compor tement 

Présentation d 'un savoir fonctionnel permet
tant d'identifier et de favoriser certains proces
sus qui caractérisent le système individuel 
dans son fonctionnement usuel (« normal ». 
adéquat). 

PSY 298 3 cr. 

A s p e c t s pratiques et théoriques du 
fonct ionnement e n groupe 

Explorer des phénomènes vécus en groupe 
de tâche afin de développer certaines habi le
tés facilitant sa participation et afin d 'acquérir 
une compréhension des principaux phénomè
nes de groupe et de les reconnaître dans le 
quotidien. 

PSY 311 3 cr. 

Psycho log ie de la personnal i té normale -
(Approche psychanalyt ique) 

Le cours présente la psychanalyse de façon 
approfondie, à partir d 'un thème spécif ique 
(ex. : le phénomène religieux, Thanatos, etc.). 

Psycho log ie d e s g roupes restreints 

Acquisi t ion de conna issances de base sur la 
réalité du groupe restreint (micro-groupe). Dis
cuss ion d 'une théorie (théorie du g roupe opti
mal) qui permet d 'analyser la na issance, la 
c ro issance et la maturité du système-groupe. 
Ana lyse d e s condi t ions d e rendement du 
groupe : participation, communicat ion, lea
dership, organisation, animation, etc. 

PSY 3313 3 cr . 

Cours tutoral I 

C e cours permet à l 'étudiant d 'amorcer une 
démarche individuelle lui permettant d 'appro
fondir certaines notions présentées dans d 'au
tres cours et de les appliquer à l 'analyse de 
quest ions qu'i l a identifiées au cours de sa for
mation. 

PSY 3323 3 cr. 

Cours tutoral 11 

C e cours permet à l 'étudiant d 'amorcer une 
démarche individuelle lui permettant d 'appro
fondir certaines notions présentées dans d 'au
tres cours et de les appl iquer à l 'analyse de 
quest ions qu' i l a identifiées au cours de s a for
mation. 

PSY 333 3 cr. 

Cours tutoral (Il 

C e cours permet à l 'étudiant d 'amorcer une 
démarche individuelle lui permettant d 'appro
fondir certaines notions présentées dans d 'au
tres cours et de les appl iquer à l 'analyse de 
quest ions qu'i l a identifiées au cours de sa for
mation. 

PSY 335 3 cr. 

Introduction à la psycholog ie 
communautai re 

L'objectif général : explorer les différentes fa
çons pour un psycho logue de s ' inspirer d 'une 
approche communautaire dans sa pratique 
professionnelle. Démarche en trois étapes : l ) 
analyse d 'un problème soc ia l a vec une grille 
communautaire 2) survol des principaux con 
cepts et modèles d' intervention en psycho lo
gie communautaire 3) é laboration d 'un projet 
d'intervention communautaire en rapport a vec 
le problème étudié. 

PSY 338 3 cr. 

Psycho log ie de l 'enfant 
Connaître l'enfant de 0 à 12 ans, en étudiant 
son développement moteur, intellectuel, affec
tif et soc ia l : étude des facteurs qui favorisent 
ce développement, soit l 'hérédité, le milieu 
culturel et l 'expérience individuelle. 

PSY 341 3 cr. 

Psycho log ie de l 'apprent issage 

La réaction conditionnelle c lass ique et le con
ditionnement instrumental ; les lois en fonc
tionnement. L 'apprent issage proprement dit : 
définition empir ique ; les divers types, les con 
ditions : la répétit ion, l 'organisation de la tâ
che , etc. Le transfert : les méthodes d 'étude ; 
tes déterminants ; l ' interférence entre les tâ
ches. 

Psycho log ie d e l ' intel l igence 
Analyse des pr incipales perspect ives et théo
ries à partir desquel les on peut étudier l'intelli
gence humaine : é tude psychométr ique (la 
mesure de l ' intelligence et le quotient intellec
tuel), la créativité et l ' intelligence : étude géné
tique (les g randes étapes du développement 
intellectuel, la théorie opératoire de Piaget). 
etc. 

PSY 343 

Psycho log ie de la motivation 

3 cr. 

3 cr. PSY 344 

Psycho log ie d e la percept ion 

Les systèmes sensor ie ls . Descr ipt ion des prin
c ipaux p rocessus perceptifs. Dynamique et 
genèse du comportement perceptif. Les théo
ries de la percept ion. Appl icat ion des connais
sances théoriques en percept ion. Problème 
épistémologique de la percept ion vue c o m m e 
contact a vec le réel et c omme « source » de la 
consc ience . 

PSY 345 3 cr. 

Introduction à la psycho-physio logie 

Éléments de macro-anatomie, micro-anatomie 
et électro-physiologie. V ig i lance : sommei l , 
veille et attention. Motivation. Émotions. Lan
gage et motricité. Problèmes de la dominance 
hémisphér ique. Importance du cortex frontal 
chez l 'homme. 

PSY 371 3 cr. 

Méthodes quantitat ives I 
Statistiques descr ipt ives : distributions de fré
quence. Mesures de tendance centrale et de 
d ispers ion. Types de scores . - Statistiques in-
férentielles : échanti l lonnage. Hypothèse nulle. 
Courbe normale. Distributions échantil lonna-
lés. Test t. Chi-carré. Coefficient de corréla
tion. Erreur-type de l 'estimé. Corrélation et va
r iance. 

PSY 372 3 c r . 

Méthodes quanti tat ives II 
C e cours est la suite de Méthodes quantitati
ves I et porte essentiel lement sur les statisti
ques inférentielles, sur : les moyennes, pro
portions, var iances. corrélations. 

PSY 390 3 cr. 

Sensibi l isat ion au déve loppement personnel 

PSY 391 3 cr. 

Sensibi l isat ion aux relat ions 
in terpersonnel les 

PSY 392 3 cr. 

Entraînement au travail e n équipe 

PSY 393 3 cr. 

Rela t ions humaines e n mil ieu organisé 
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PSY 423 3 Cf. 

Psycho log ie de l 'organisation 

De la psychologie industrielle à la psycho
soc io log ie d e s organisat ions. Présentation 
d 'un modèle d'intelligibilité et définitions des 
concepts : n iveau des personnes, des interre
lations, des g roupes, de l 'organisation et de 
l'institution. - Normalité » de quelques phéno
mènes centraux. « Pathologie » de quelques 
phénomènes centraux. Quelques p rocessus 
psycho-soc iaux importants. 

PSY 424 3 cr. 

Communicat ion interpersonnede 
Exploration sous un mode expérientiel et co -
gnitif du phénomène par lequel des personnes 
étant en relation directe entre el les s 'échan
gent des sentiments, des émotions, des sen
sations, des impressions, des opinions, des 
idées, des jugements, que cette communica
tion se fasse de façon verbale ou non-verbale. 

PSY 437 3 cr. 

Psycho log ie de l 'adolescent 

Acquérir la conna issance des pr incipales c a 
ractéristiques de l 'ado lescence el de son che
minement vers la maturité adulte. Vérifier ces 
notions par l 'accès direct au vécu expérientiel 
des adolescents. Vérifier le modèle d 'Er ick-

PSY 439 3 cr. 

Genèse du concept de soi 

Au-delà de la s imple définition du concept , il 
s'agit dans un premier temps de se familiariser 
avec les aspects suivants : ce qu'est véritable
ment le concept de so i , les manières d 'explo
rer ce domaine et quelques modèles ou gril les 
d 'analyse, comment ça évolue. Dans un se
cond temps, l 'étudiant explore un aspect parti
culier de son choix. 

PSY 446 3 cr. 

Psycho log ie de l 'environnement 

La psychologie de l 'environnement peut se dé
finir comme l'étude du comportement humain, 
mais d 'un comportement en constante interac
tion avec un environnement, tant physique que 
soc ia l , élaboré par l 'homme et conçu pour 
l 'homme. C'est donc l 'occasion de réviser les 
concept ions traditionnelles du comportement 
à la lumière de sa relation avec l 'environne
ment. 

PSY 471 3 cr. 

Méthode expér imentale 

Définition de ta psychologie scientifique. C o m 
paraison systématique de d iverses méthodes 
pré-scientifiques et scientif iques de connais
sance. Caractéristiques pr incipales de la mé
thode expérimentale. Concept ion d 'une re
cherche expérimentale. 

PSY 472 3 cr. 

Psychométr ie l 

Introduction aux c o n c e p t s f ondamentaux 
sous-jacents à la construction des tests psy
chologiques. Appl icat ion de c e s notions sur un 
échantillon représentatif des principaux tests 
psychologiques dans la mesure de l'intelli
gence, des aptitudes, des intérêts et de la per
sonnalité. Sensibi l isation aux variables d 'une 
situation de lestage. 

PSY 473 3 cr. 

Méthodes d 'enquête I 

PSY 474 3 cr. 

Méthodes de circulation de l ' information 

La démarche proposée vise l 'acquisit ion de 
compé tences p ro fess ionne l les permettant 
d 'exercer, dans un système, le rôle d 'agent de 
circulation d'information par l'utilisation de 
méthodes de cueillette, de traitement et de re
mise d' information. 

PSY 481 3 cr. 

Habiletés profess ionnel les I 
C e cours veut fournir à l 'étudiant un certain 
nombre de ressources lui facilitant l 'acquisi
tion d'habiletés professionnel les : ces habile
tés lui permettront de se familiariser avec cer
ta ines t echn iques d ' in tervent ion p s y c h o 
sociale et de s'entraîner progressivement à 
jouer des rôles spécif iques. 

PSY 482 3 cr. 

Habiletés p rofess ionnel les M 
C e cours veut fournir à l 'étudiant un certain 
nombre de ressources lui facilitant l 'acquisi
tion d'habiletés professionnel les ; c e s habile
tés lui permettront de se familiariser avec cer
ta ines t echn iques d ' in tervent ion p s y c h o 
sociale et de s'entraîner progressivement â 
jouer des rôles spécif iques. 

PSY 463 3 cr. 

Entraînement à l 'entrevue 
C e cours a pour but de faire acquérir les con
na issances et habiletés nécessaires pour pré
parer, mener et analyser une entrevue de co l 
lecte de données. 

PSY 484 3 cr. 

Entraînement à l 'animation d e s g roupes 
restreints 

Permettre à l 'étudiant-e - de se sensibi l iser au 
rôle d 'animateur d 'un groupe restreint et à 
l 'exercice de ses fonctions ; - de découvrir 
l'utilité d 'une théorie comme fondement d 'une 
pratique professionnelle ; - d 'apprendre à ob
server l 'exercice de fonctions d 'animation et à 
en faire la critique systématique ; - de se sen 
sibiliser aux responsabil ités professionnel les 
inhérentes à l 'exercice de ce rôle. 

PSY 490 3 cr. 

Créativité et c ro issance personnel le 

PSY 491 3 cr. 

Sensibi l isat ion au langage corporel 

PSY 493 3 cr. 

Groupe de formation 

PSY 494 3 cr. 

Vie quot idienne et relation d 'a ide 

PSY 495 3 cr. 

Entraînement à l 'animation I 

PSY 496 3 cr. 

Animat ion d 'un groupe d 'act ion 

PSY 497 3 cr. 

L'exerc ice de l 'autorité et les relat ions 
humaines 

PSY 498 3 cr. 

Techn iques d' intervention e n milieu 
organise 

PSY 499 3 cr. 

Démarche par objectif 

PSY 501 3 cr. 

Problêmes spécif iques en psychologie I 
C e cours permet à un groupe d'étudiants d 'ap
profondir certaines notions présentées dans 
d'autres cours ou d 'aborder des domaines re
lativement nouveaux ou peu touchés dans 
l 'ensemble des autres cours du programme. 

PSY 505 3 cr. 

C o u r s tutoral I 

C e cours permet à l 'étudiant d 'amorcer une 
démarche individuelle lui permettant d 'appro
fondir certaines notions présentées dans d 'au
tres cours et de les appl iquer à l 'analyse de 
quest ions qu'i l a identifiées au cours de sa for
mation. 

PSY 506 3 cr. 

Cours tutoral M 

C e cours permet à l 'étudiant d 'amorcer une 
démarche individuelle lui permettant d 'appro
fondir certaines notions présentées dans d 'au
tres cours et de les appl iquer à l 'analyse de 
quest ions qu'i l a identifiées au cours de sa for
mation. 

PSY 507 3 cr. 

Cours tutoral III 

C e cours permet à l 'étudiant d 'amorcer une 
démarche individuelle lui permettant d 'appro
fondir certaines notions présentées dans d 'au
tres cours et de les appl iquer à l 'analyse de 
quest ions qu'i l a identifiées au cours de sa for
mation. 

PSY 508 3 cr. 

Démarche d ' intégrat ion II 
L'objectif de c e cours est de permettre à cha 
que étudiant de faire l 'unité des expériences 
qu'i l vit et des conna issances qu' i l acquiert, de 
les intégrer dans une démarche personnel le. 
Chacun pourra prendre consc ience de ce que 
signifie pour lui, devenir un professionnel de la 
psychologie. 

PSY 511 3 cr. 

Séminaire e n phénoménolog ie de la v ie 
moderne 

Démarche de recherche sur les implications 
psycho log iques et soc ia les reliées à des ques
tions d'actualité propres à l 'application de la 
psychologie. Définition des thèmes, détermi
nation des ressources b ibl iographiques et au
tres, synthèse écrite et exposé oral par l 'étu
diant. 
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PSY 512 3 cr. PSY 609 3 cr. 

Psycho log ie et v ie moderne 

Démarche de recherche sur les implications 
psychologiques et soc ia les reliées à des ques
tions d'actualité propres à l 'application de la 
psychologie. Définition des thèmes, détermi
nation des ressources bibl iographiques et au 
tres, synthèse écrite et exposé oral par l 'étu
diant. 

PSY 513 3 cr. 

Psycho log ie du changement 
L'étudiant aura l 'occas ion d'identifier le phé
nomène du changement, de le définir, d ' en ex 
plorer les principaux éléments, ainsi que leui 
dynamisme, d'acquérir et d 'élaborer des ins
truments conceptuels appl icables à des situa» 
tions de changement spécif iques et variées. 
S e s propres réactions et attitudes face à cer
tains changements seront des sources d 'ap
prentissage. 

PSY 561 3 cr. 

Développement personne l II 

Les d iverses sess ions de développement de 
compétences personnel les poursuivent un ou 
plusieurs des objectifs suivants : sensib i l isa
tion aux relations interpersonnelles, sensibi l i 
sation à son vécu personnel en groupe, déve
loppement de sa créativité, exploration de 
d iverses facettes de son identité, sensibi l isa
tion au langage du co rps . 

PSY 562 3 cr . 

Développement personnel III 
Les d iverses sess ions de développement de 
compétences personnel les poursuivent un ou 
plusieurs des objectifs suivants : sensib i l isa
tion aux relations interpersonnelles, sensibi l i 
sation à son vécu personnel en groupe, déve
loppement de sa créativité, exploration de 
d iverses facettes de son identité, sensibi l isa
tion au langage du co rps . 

PSY 586 3 cr. 

L a relation d 'a ide 

Les objectifs généraux poursuivis dans c e 
cours sont au nombre de trois : a) identifier son 
style de personnel spontané dans une relation 
d 'a ide, b) développer les attitudes de base qui 
permettent qu 'une relation soit aidante, c) inté
grer, dans un schème cognitif, c e qu'est une 
relation d 'a ide. 

PSY 590 3 cr. 

Pr ise de décision e n groupe 

PSY 591 3 cr. 

Entraînement à l 'animation II 

PSY 602 3 cr. 

Problèmes spécif iques e n psycholog ie II 

C e cours permet à un groupe d'étudiants d 'ap
profondir certaines notions présentées dans 
d'autres cours ou d 'aborder des domaines re
lativement nouveaux ou peu touchés dans 
l 'ensemble des autres cours du programme. 

Démarche d ' intégrat ion (Il 

L'objectif de c e cours est de permettre à cha 
que étudiant de faire l'unité des expér iences 
qu' i l vit et d e s conna issances qu' i l acquiert, de 
les intégrer dans une démarche personnel le. 
Chacun pourra prendre consc ience de ce que 
signifie pour lui, devenir un professionnel de la 
psychologie. 

PSY 616 3 cr. 

Psycho log ie d e (a personnal i té anormale II 

Cours de psychopathologie cl inique, divisé en 
deux g randes parties : 1) pr incipes fondamen
taux de pharmacothérapie et de psychothéra
pie, 2) pr incipes fondamentaux d e l 'évaluation 
c l inique (avec éléments de d iagnost ic différen
tiel). 

PSY 663 3 cr. 

Développement personne l IV 
L'objectif général de cette sess ion d' introduc
tion au développement de ses compétences 
personnel les est de faciliter chez l 'étudiant un 
p rocessus qui lui permettra d e reconnaître, 
d 'explorer e l d' intégrer sa propre expér ience 
personnelle en tant qu' individu e l de se fami
liariser avec les d iverses approches qui lui 
sont access ib les â cet effet. 

PSY 672 3 cr. 

Psychométr ie II 

Étude aprofondie d 'une quest ion pertinente au 
lestage des différentielles psycholog iques. Le 
travail peut être théorique ou appl iqué. Le c o n 
tenu est fonction des intérêts individuels et d e s 
ressources d isponibles. Le secteur favorisé 
est celui de l 'acquisit ion d 'une habileté spécifi
que à une technique déterminée. 

PSY 711 3 c r . 

Théorie de l ' intervention psycho-soc ia le 
L'objectif de cette démarche est d 'acquérir 
l ' information nécessaire pour comprendre les 
d i ve rses fo rmes de l ' intervention psycho 
socia le , leur rationnel théorique, leur méthodo
logie et les étapes impliquées dans une inter
ven t i on . Il pe rmet d e fa i re le tour d e s 
pr incipaux concepts en relation humaines et 
de se familiariser avec d iverses techniques de 
base . C 'est aussi le l ieu où sont abordés les 
problèmes d 'éthique professionnel le et de cr i 
tique de la profession. 

PSY 712 3 cr. 

Méthodologie de l ' intervention 
psycho log ique 

L'objectif de cette démarche est d 'acquérir 
l ' information nécessaire pour comprendre les 
d i ve rses l o rmes de l ' intervention p s y c h o 
socia le , leur rationnel théorique, leur méthodo
logie et les étapes impliquées dans une inter
ven t i on . Il pe rme t d e fa i re le tour d e s 
principaux concepts en relations humaines et 
de se familiariser a vec d iverses techniques de 
base . C 'es t auss i le lieu où sont abordés les 
problèmes d 'éthique professionnel le et de cr i 
tique de la profession. 

PSY 771 3 cr . 

Atel ier d e rédact ion 

C e séminaire est orienté vers la product ion 
personnel le que chaque étudiant doit faire 
pour terminer sa maîtrise. Il a pour but d'offrir 
un support et un encadrement dans la rédac
tion de l 'essai-synthèse. 

PSY 772 12 cr . 

Essai-synthèse 

L'essai-synthèse est essentiel lement une dé
marche intêgrative. Par l 'essa i , l 'étudiant pour
suit la formation théorique et pratique qu' i l a 
suivi au cours d e s deux premiers trimestres en 
s 'appropriant au moyen d 'une synthèse écrite, 
les différents éléments de son apprent issage. 
Il s 'agit là d 'une intégration à la fois profession
nelle et conceptuel le. 

PSY 781 3 cr. 

Méthodes d e recherche-act ion 

La formation professionnel le appl iquée (stage) 
de l 'étudiant consiste en une intervention psy
cho-soc ia le d 'envergure lui permettant de se 
familiariser avec chacune d e s étapes d 'une in
tervention : le d iagnostic de la situation, l ' iden
tification des beso ins, la clarif ication des ob
jectifs ; la préparation à l 'action et l 'élaboration 
d 'une stratégie : l 'exécution en contact direct 
a vec les cl ients : l 'évaluation de l ' impact de 
l 'action entreprise. 

PSY 782 3 cr. 

Planif icat ion d 'un changement 

La formation professionnelle appliquée (stage) 
de l 'étudiant consiste en une intervention psy
cho-soc ia le d 'envergure lui permettant de se 
familiariser a vec chacune des étapes d 'une in
tervention : le d iagnost ic de la situation, l ' iden
tification des beso ins, la clarification des ob
jectifs : la préparation â l 'action et l 'élaboration 
d 'une stratégie : l 'exécution en contact direct 
avec les cl ients ; l 'évaluation de l ' impact de 
l 'action entreprise. 

PSY 783 3 cr. 

Observat ion d 'une situation interractionnelle 

Reconnaître dans la pratique comment les di
mensions affectives sont intimement l iées au 
p rocessus d e consultation ; explorer les as 
pects socio-émotifs de la relation avec le(s) 
client(s) : développer ses compétences per
sonnel les et interpersonnelles, en tant que 
consultants. 

PSY 785 3 cr. 

A c c o m p a g n e m e n t d 'un p ro fess ionnel e n 
ac t ion 

Permettre à l 'étudiant d 'approfondir s a con 
na issance des rôles professionnels en a c c o m 
pagnant un intervenant tors d 'une consultation 
réelle. 

PSY 787 3 cr. 

Entraînement aux relations humaines 
Apprent issage pratique et supervisé d 'une va 
riété de rôles suscept ib les d 'être exercés par 
un psycho logue en relations humaines : ani
mateur, facil itateur, formateur, consul tant , 
analyste. 

2- 4 5 



FACULTE DES ARTS UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

PSY 841 3 cr. SES 220 3 cr. 

L a conf iance auprès d 'un individu ou d 'un 
groupe 

Cet atelier v ise â habiliter l 'étudiant à d iagnos
tiquer la nature de la demande d 'un individu et 
d 'un groupe et à exercer les (onctions de facili-
tation permettant à la personne e l au groupe 
de cheminer dans une situation donnée. 

PSY 842 3 cr. 

L'enquête feedback 

L'objectif de cet atelier est de familiariser l'étu
diant aux pr incipales phases d 'une enquête 
F E E D - B A C K (l 'entrée dans une organisat ion, 
la cueillette d' informations et la sess ion de 
F E E D - B A C K ) . 

PSY 843 3 cr. 

Développement organisat ionnel et 
changement planif ié 

Élaboration d 'un schème théorique du chan
gement planifié. Introduction â la pratique du 
changement planifié et au développement des 
organisations. 

PSY 844 3 cr. 

Rôle d e facilitateur e n groupe 

Cet atelier permet à l 'étudiant de p rendre 
consc ience de ses attitudes et modes d'inter
vention dans des situations de groupe orien
tées vers l 'apprentissage personnel des parti
cipants. 

PSY 645 3 cr. 

Animat ion d e s g roupes de tâche 

L'objectif de cet atelier est d'habiliter l 'étudiant 
à exercer les fonctions d 'animation cor respon
dantes à d iverses situations de g roupes de tra
vail. 

SES 

S E S 101 1 cr. 

Activités d ' intégrat ion I 
L'objectif de ce cours est de mettre à la d ispo
sition des étudiants des moyens continus per
mettant à c e s derniers de maîtriser les princi
paux é léments du p r o g r a m m e à c h a q u e 
sess ion. 

S E S 216 3 cr. 

Psycho log ie soc ia le 

Objectif : initiation de l'étudiant aux psycho
socio logies (entendues à la fois comme théo
ries et pratiques) qui ont été. sont ou pour
raient être d e s appo r t s a u t ravai l s o c i a l . 
Stratégie pédagogique : séminaire d 'analyse 
de situations rencontrées par les étudiants sui
vis de théorisation-synthèse. 

S E S 219 3 cr. 

Ana lyse soc io log ique 

Introduction à la socio logie américaine et à s es 
principaux concepts . 
Introduction à la socio logie marxiste et à s es 
principaux concepts. 
Introduction à la contre-sociologie américaine 
et institutionnaliste. 

Théor ies de la personnal i té I 

Critères d 'une théorie de la personnalité. Fon

dements théoriques des interventions théra

peutiques. 

S E S 221 3 cr. 

Phénomènes de comportement anormal , 
atypique, marginal 

Not ion de normal i té, crit ique de la not ion 
d 'anormalité et de pathologie selon les cou 
rants de psychiatrie, anti-psychiatrie, psycho
thérapie institutionnelle. 

SES 222 3 cr. 

Oéontologie et a spec t s légaux de la 
pratique 

Droits e l devoirs du travailleur soc ia l aux plans 
moral et juridique et envers le client, les co l la
borateurs, les collègues et la société en géné
ral. C o d e des professions du Québec. 

S E S 223 3 cr. 

Théories de la personnali té I 
Théories non-analyt iques, phénoménolog i 
ques, cognit ives, behavioristes. factorielles. 
éclectiques. 

S E S 224 3 cr. 

Organisat ions et bureaucrat ies 

Importance des organisat ions soc ia les. Diver
ses approches d e s organisat ions, tant soc io lo
giques que psycho-soc io log iques, leur fonc
tionnement interne. 

S E S 225 3 cr. 

Développement humain et envi ronnement 
soc ia l 

Notion de développement humain. Pr incipales 
perspect ives théoriques sur le développement 
humain. Rôle de l 'environnement dans le dé
veloppement humain. Fondements soc iaux de 
la maturation, condit ions de vie et c ro issance. 
Problèmes de développement humain. 

S E S 226 3 cr. 

Droit soc ia l et mécanismes juridiques 

S E S 227 3 cr. 

Théor ies du changement soc ia l 

Concepts et notions pertinentes : changement, 
développement, mutation, progrès, évolution. 
Pr incipales théories du changement soc ia l . 
Changement soc ia l c o m m e phénomène glo
bal e l c omme p rocessus . 

S E S 228 3 cr. 

Activi tés d ' intégrat ion II 
L'objectif de ce cours est de mettre à la d ispo
sition des étudiants des moyens continus per
mettant à c e s derniers de maîtriser les princi
paux é léments du p r o g r a m m e à c h a q u e 
sess ion. 

SES 230 3 c r . 

Socio log ie urbaine et régionale 
Théorie de l 'organisation et du développement 
régional. Évolution des vil les et des formes de 
capital isme. Idéologies du réaménagement ur
bain et régional, mutation urbaine. 

SES 231 3 cr. 

Caractérist iques soc io log iques et 
économiques du Québec 

Caraclérisl iques soc ia les économiques et dé
mographiques de la population québécoise. 
C l asses soc ia les et g roupes de pression. Cu l 
ture québécoise et idéologie contemporaines. 

SES 232 3 cr. 

Rétro, et p ros. des acteurs et mouv. soc . 
au Québec 

Étude de trois approches méthodologiques 
(historicisme, fonctionnalisme et marxisme) 
appl iquées a l 'analyse du crédit isme soc ia l . 
Rétrospective, bilan et prospect ive de treize 
mouvements sociaux historiques au C a n a d a à 
la lumière du matérialisme h istorique e l d ia lec-
t i q u e . C e s m o u v e m e n t s s o n t : a n t i -
impérial isme, anti-guerre, l ibération nationale 
du Québec. Amérindiens et Inuits. travailleurs, 
femmes travail leuses, syndicat, chômeurs, ou
vrier-politique, pêcheurs et cultivateurs, immi
grants et minor i tés na t iona les , j eunesse -
travai l leuse, é tudiants, anti-faciste et anti-
répressif. 

S E S 233 3 cr. 

tnst. pol i t iques et juridiques du Québec 
actue l 

Structure organisai ionnel le e l fonctionnement 
des institutions polit iques et juridiques du Qué
bec . Le judiciaire, te législatif, l 'exécutif. Mo
dèles d 'ana lyse des institutions. Examen de ty
pologies, d'institutions polit iques et juridiques. 

S E S 234 3 cr. 

Administrat ion soc ia le et gest ion de 
p rogrammes soc iaux 

Objectif majeur : acquisit ion de conna issances 
de base e n administration soc ia le , afin d e bien 
se situer c o m m e intervenant. Contenus : con
cepts et théories en administration soc ia le , 
fonctions de la gest ion, enjeux d 'ordre admi
nistratif en pratique socia le. 

SES 235 3 cr. 

Communica t ions soc ia les 

Objectif : faire l 'expérience d 'un plan méthodi
que pour développer des stratégies de c o m 
munications soc ia les dans le travail soc ia l . . . et 
déve lopper que lques habi letés techniques 
dans la manipulation des langages et dis
cours. Pédagogie de laboratoire. 

SES 236 

F e m m e s et sociétés 

SES 302 

3 cr. 

3 c r . 

Introduction au serv ice soc ia l 

Étude des traditions nord-américaines et plus 
particulièrement québécoises du service so
c ia l , de leur développement et des conditions 
institutionnelles, soc ia les , économiques, politi
ques et idéologiques expliquant leur appari
tion. Analyse de l 'action soc ia le médiatisée 
c o m m e phénomène rationnel et c omme phé
nomène sur-déterminé. Introduction aux prin
c ipaux types et l ieux de pratique. 
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S E S 303 3 cr. 

Méthodologie du travail scienti f ique 

Exposé des pr incipes méthodologiques de 
base : induction, déduct ion, expérimentation, 
empir isme, prédict ion, causalité. Crit ique des 
modes de conna issance, des expl icat ions du 
sens commun, de l 'analyse intuitive et des 
jeux du langage, pr incipalement à partir des 
travaux de Bache lard . Bourd ieu, Popper , La -
zarsfeld et Sor ik in. 

SES 304 3 cr. 

Étude d e s idéologies I 

Objectif : permettre à l 'étudiant de repérer et 
d'identifier les langages et pratiques à l 'oeuvre 
dans les product ions d iscurs ives les plus usa 
gées en service soc ia l . Stratégie pédagogi
que : travail sur les habitus de lecture, manipu
lation d'outils d 'analyse de d iscours , quelques 
concepts théoriques de base . 

SES 308 3 cr. 

Économie polit ique du capi ta l isme 

Méthode d 'ana lyse des sociétés : matéria
l isme dialectique et historique. Appl icat ion de 
cette méthode au c a s du capi tal isme. Les lois 
qui régissent le fonctionnement du capita
l isme. Les c lasses soc ia les : la condit ion ou 
vrière. Évolution du capital isme concurrentiel 
ou capital isme des monopoles. Le capital isme 
monopoliste d'État. Les contradict ions du c a 
pitalisme. 

S E S 307 3 cr. 

Polit ique soc ia le I 

Not ions fondamentales en politique socia le. 
Analyse de politique soc ia le : définit ion, exten-
tion. distribution et dynamique du problème : 
caractéristiques des populat ions impliquées et 
contexte d 'émergence du programme ; conte
nus, structure, fondements factuels et norma
tifs du programme ; descr ipt ion, explication et 
évaluation des résultats. 

SES 308 3 cr. 

Ana lyse politique 

Différences entre le politique et la politique. 
Notions de pouvoir. B a s e s du pouvoir soc ia l . 
Notion de rapport politique et de rapport de 
forces : les pr incipales institutions soc ia les 
analysées sous l 'angle du rapport politique : la 
famille, l 'école, l 'usine, l 'économie, etc. P o u 
voir et c l asses soc ia les, c l asses institutionnel
les, c l asses idéologiques. Notion de stratégie 
politique. Les coûts et les bénél ices de la poli
tisation d e s rapports soc iaux . L'état de la 
consc ience et des rapports polit iques des 
québécois. 

SES 310 3 cr. 

Problématique de la v ie famil iale et 
interventions 

Objectifs : Connaître la famille au Québec, en 
particulier cel le qui recourt aux serv ices so
ciaux. Compréhension des interventions des 
travailleurs soc iaux et d e s l ieux de pratique 
socia le. 

S E S 311 3 c r . 

Problématique de la v ie économique et 
interventions 

Information-connaissance et compréhension 
par l 'étudiant des pratiques courantes tradi
tionnelles et d 'avant-garde des travailleurs so
ciaux et de tout autre intervenant ; de pair a vec 
d e s é léments d ' ana lyses nécessaires à la 
compréhension des lieux où se font ces prati
ques. 

S E S 312 3 cr. 

Problématique de l 'éducat ion et 
interventions 

Information-connaissance et compréhension 
par l 'étudiant des pratiques courantes tradi
tionnelles et d 'avant-garde des travailleurs so
ciaux et de tout autre intervenant ; de pair avec 
d e s é léments d ' ana l yses nécessai res à la 
compréhension des lieux où se font c e s prati
ques. 

S E S 327 3 cr. 

S E S 313 3 cr. 

Problématique d e s lieux communauta i res et 
interventions 

Information-connaissance et compréhension 
par l 'étudiant des pratiques courantes tradi
tionnelles et d 'avant-garde des travailleurs so 
ciaux et de tout autre intervenant ; de pair avec 
d e s é léments d ' ana l yses nécessaires à la 
compréhension des lieux où se font c e s prati
ques . 

S E S 314 3 cr. 

Intervention micro-systèmes I 
Les fondements historiques phi losophiques et 
scientif iques de l ' intervention soc ia le directe. 
Perspect ive systématique en intervention. No 
tion de systèmes. Fondements de la perspec
tive syslémique. Propriété d e s systèmes et au 
t res c o n c e p t s re la t i f s à l a t h é o r i e d e s 
systèmes. Notion de système bénéficiaire et 
de système cible. Méthodologie de l 'analyse 
syslémique appl iquée. 

S E S 315 3 cr. 

Laboratoire micro-systèmes I 
L'objectif du laboratoire est de fournir à l 'étu
diant l 'occas ion d 'acquérir et de développer 
des habiletés méthodologiques au moyen de 
l 'expérimentation par simulation ou par obser
vation. 

S E S 316 3 cr. 

Intervention méso-systèmes I 

Développement historique de l ' intervention 
collective en milieux populaires. Étude et ana
lyse d 'expériences d 'animation soc ia le québé
co ises des années 60 à maintenant. 

S E S 317 3 cr. 

Laboratoire méso-systèmes I 

Expérimentation de différentes techniques re
liées à l 'intervention soc ia le col lective : c o n 
na issance d 'un mil ieu, leadership, animation, 
travail en g roupe, participation, etc. 

S tage micro-systèmes I 
Pratique sur le terrain avec supervis ion à rai
son de deux jours par semaine concurrem
ment aux activités pédagogiques à l 'Univer
sité. Période septembre-décembre inclusive
ment. Objectifs d ' intégration, théorie pratique : 
contact a vec le terrain, vérif ication pratique de 
contenus théoriques, construct ion de modèles 
opératoires, réflexion théorique pertinente à 
l 'action. 

S E S 328 3 cr. 

Stage méso-systèmes I 
Pratique sur le terrain avec supervis ion à rai
son de deux jours par semaine concurrem
ment aux activités pédagogiques è l 'Univer
sité. Période septembre-décembre inclusive
ment. Objectifs d ' intégration, théorie pratique : 
contact a vec le terrain, vérification pratique de 
contenus théoriques, construct ion de modèles 
opératoires, réflexion théorique pertinente à 
l 'action. 

S E S 336 

C o u r s tutoral t 

S E S 337 

C o u r s tutoral II 

S E S 338 

C o u r s tutoral III 

S E S 339 

3 cr. 

3 cr . 

3 cr. 

R e c h e r c h e soc ia le I 

Contenu : En plus de se familiariser a vec les 
p r inc ipaux types de r eche rche , de même 
qu ' avec les différentes étapes du p rocessus 
de la recherche empir ique, l 'étudiant apprend 
à formuler d e s stratégies de recherche, en 
fonction des problématiques soc ia les décou
lant d 'un système d'intervention donnée. U n 
accent particulier est mis sur la recherche-
ac l ion conduisant à d e s interventions à court 
terme. 

S E S 401 3 cr. 

Intervention micro-systèmes II 
L'objectif de c e cours est de familiariser l 'étu
diant a vec l 'usage sélectif et pertinent de mo
dalités de pratique lorsque d iverses unités 
d'attention sont impliquées dans un plan d ' in
tervention. Variat ions dans les méthodologies 
et les rôles d'intervention se lon les unités c i 
b les telles qu' indiv idus, g roupes, familles, or
ganisat ions. Étude de certains rôles d'inter
vention tels que la négociat ion, la médiat ion, la 
plaidoirie, la consultation, etc. 

S E S 402 3 cr. 

Laboratoire micro-systèmes II 
Les objectifs sont les mêmes que ceux qui 
sont explicités dans l 'activité 314 , avec la par
ticularité que la formation pratique entreprise 
par l 'étudiant permettra de perfectionner des 
habiletés méthodologiques et techniques. 

SES 403 3 cr. 

Intervention méso-systèmes II 

C e cours devra permettre aux étudiants d 'étu
dier et de critiquer quelques typologies des 
modèles québécois d'intervention auprès des 
méso-systèmes. 
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SES 404 3 cr. 

Laboratoire méso-systèmes II 

Le laboratoire sera une appl icat ion du contenu 
étudié au cours S E S 403. 

SES 429 3 cr. SES 515 3 cr. 

SES 410 3 cr. 

Poli t iques soc ia les spécif iques à la v ie 
familiale 

Notion de politique familiale. Éléments princi
paux d 'une politique sociale pour la famille, 
aux plans préventif, curalif et développemen-
lal. Objectifs des politiques familiales. Analyse 
critique des législations socia les relatives à la 
famille, à l 'enfance el aux personnes âgées. 
Contribution du service social â l 'application 
des mesures de sécurité socia le. Problèmes 
majeurs de fonctionnement ; prospect ive. 

SES 412 3 cr. 

Poli t iques soc ia les spécif iques â la vie 
économique 

Polit iques socia les et p rogrammes reliés aux 
inégalités socio-économiques ; politiques de 
main d 'oeuvre, de distribution et redistribution 
de revenus, p rogrammes d e maintien du re
venu, politiques d 'a ide à la consommat ion et 
de protection du consommateur, polit iques de 
distribution des services, etc. Conna issance e l 
édude critique de ces polit iques e l program
mes. 

S E S 414 3 c r . 

Poli t iques soc ia les spécif iques à l 'éducation 
Analyse de polit iques socia les d 'éducat ion au 
Québec, en compara ison avec d'autres systè
mes : valeurs véhiculées, l 'exercice du pou
voir, fonctions des participants. Problèmes de 
politique dans le système : ta langue, les insti
tutions privées, le sex isme. Problèmes d 'édu
cation en dehors du régime scolai re ; la forma
tion syndicale, l 'éducation des consomma
teurs, les garderies, etc. 

SES 416 3 cr. 

Poli t iques soc ia les spécif iques aux lieux 
communauta i res 

Conna issance générale des polit iques urbai
nes et des polit iques d e développement régio
nal. Conna issance des règlements munici
paux , d e s p lans c o n c e p t s . S t ructure du 
pouvoir municipal et régional. Revue de c e s 
divers aspects du domaine des lieux commu
nautaires el v ision critique. 

SES 428 3 cr. 

Stage micro-systèmes 11 
Pratique sur le terrain avec supervision à rai
son de deux jours par semaine concurrem
ment aux activités pédagogiques à l 'Univer
sité. Période septembre-décembre inclusive
ment. Objectifs d' intégration, théorie pratique : 
contact avec le terrain, vérification pratique de 
contenus théoriques, construction de modèles 
opératoires, réflextion théorique pertinente à 
l 'action. 

S tage méso-systèmes II 

Pratique sur le terrain avec supervision à rai
son de deux jours par semaine concurrem
ment aux activités pédagogiques à l 'Univer
sité. Période septembre-décembre inclusive
ment. Objectifs d ' intégration, théorie pratique : 
contact avec le terrain, vérification pratique de 
contenus théoriques, construction de modèles 
opératoires, réflexion théorique pertinente à 
l 'action. 

SES 439 3 cr. 

R e c h e r c h e soc ia le II 

Contenu : Étude de cr i tères sc ient i f iques 
d'évaluation à partir des notions de fidélité, de 
validité et de biais-technique e l méthodologi
que. Analyse de contenu du d iscours. Analyse 
thématique et idéologique de documents. 

SES 440 3 cr. 

Polit ique soc ia le II 

C e cours v ise à habiliter l 'étudiant à une éva
luation approfondie de la politique socia le, Les 
contenus abordés son ! : les concept ions de la 
politique sociale ; le pouvoir au C a n a d a et au 
Québec ; des politiques soc ia les explicites et 
implicites ; compara ison avec d'autres syslè-
mes politiques ; le facteur d ' idéologie. 

SES 500 3 cr. 

Séminaire d' intervention micro-systèmes 

O c c a s i o n de remel l re en perspect ive des 
orientations théoriques en intervention, de pré
ciser davantage les l iens entre les micro
systèmes et leur environnement, parfaire les 
conna issances méthodologiques. 

SES 501 3 cr. 

Séminaire d' intervention méso-systèmes 

Thème a) modèles étrangers et historiques de 
l'intervention auprès des méso-systèmes, b) 
critique des modèles étrangers en fonction 
des concepts de - système-bénéficiaire » et 
« système-cible » et en fonction des modèles 
québécois (et v ice versa). 

SES 511 3 cr. 

Théories pert inentes à la vie famil iale 
Revue des pr incipales théories sur la famille e l 
sur le développement des enfants. Cad res de 
référence pour l 'analyse du système familial : 
approches structurelles, psycho-soc ia les , dé-
ve loppemen ta les , s ys tem iques et au t res. 
Théories particulières sur l 'amour, le couple, 
la socialisation de l'entant. Impacts sur l'inter
vention. 

S E S 513 3 cr. 

Théor ies pert inentes â la vie économique 
Notion d'inégalités socio-économiques et de 
pauvreté. Étude des mécanismes économi
ques favorisant les inégalités. Perspect ives 
idéologiques sous-jacentes à divers types de 
systèmes économiques. Conna issance des 
mécanismes de distribution et redistribution 
des revenus, de leur insertion dans le fonction
nement de l 'économie. Particularités de l 'éco
nomie québécoise et des phénomènes d ' iné
galité que l 'on peut y observer. 

Théories pert inentes à l 'éducat ion 

Diversité des théories éducatives se lon les 
orientations idéologiques, les modèles scienti
f iques, les populations particulières auxquel
les elles s 'adressent. Les finalités et fonctions 
de l 'éducation ; ses rapports avec d'autres do
maines de la vie sociale (politique, économi
que, socio logique, etc). Les inégalités d 'accès 
aux ressources éducatives selon les catégo
ries soc ia les. 

SES 517 3 cr. 

Théories pert inentes aux l ieux 
communauta i res 

Idéologies du développemenl urbain e l régio
nal. Concept ions de l 'aménagement des lieux 
communautaires et de l 'espace. Phénomènes 
soc io log iques, économiques et politiques in
tervenant dnas l 'aménagement. 

SES 530 1 cr. 

Activi tés d ' intégrat ion III 

L'objectil de ce cours est de mettre à la d ispo
sition des étudiants des moyens conl inus per
mettant à ces derniers de maîtriser les princi
paux é léments du p r o g r a m m e à c h a q u e 
sess ion . 

S E S 540 3 cr. 

Intervention micro-systèmes III 

Développement d 'un cadre d 'analyse compa 
rative qui permette l 'identification des fonde
ments historiques, phi losophiques et scientifi
q u e s d e s d i v e r s e s théor ies : l ' app roche 
fonct ionnel le, p sycho-soc ia le , behav iora le , 
problem-solving. existentielle, cognit ive, l 'ap
proche de social isat ion, etc. 

SES 541 3 cr. 

Intervention méso-systèmes III 

Thème : analyse de techniques utilisées au
près de différents systèmes-cibles en I.S.C. : 
techniques de mobil isation, de conscient isa-
tion, d 'organisat ion du travail, de planification, 
de V .B .O . . d 'évaluation, de P . P . B . S . . de PERT, 
d 'organisation de mouvements de masse , mo
dification du comportement individuel... 

S E S 550 

Internat micro-systèmes I 

SES 551 

Internat micro-systèmes II 

SES 552 

Internat méso-systémes I 

SES 553 

Internat méso-systémes II 

SES 560 

6 cr. 

3 cr. 

Activi tés d ' intégrat ion 

L'objectif de ce cours est de mettre à la d ispo
sition des étudiants des moyens continus per
mettant à c e s derniers de maîtriser les princi
paux é léments du p r o g r a m m e à c h a q u e 
sess ion. 
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S E S 700 3 cr. 

Ana lyse d e la société québécoise 
L'objectif de ce cours es) de faire une analyse 
théorique et critique de la société québécoise, 
à différents points de vue (politique, soc ia l , 
économique, historique, etc). Les modèles uti
lisés pour cette analyse peuvent varier (mar
x isme, analyse systémique, analyse prospec
tive, ana lyse pol i t ique, etc). L e s contenus 
abordés sont donc très généraux ; c l asses so 
ciales, cultures politiques de différentes co l 
lectivités québécoises, prospect ives de la so 
ciété québécoise, etc. 

S E S 701 3 cr. 

Polit ique soc ia le et développement soc ia l 

L'objectil du cours est de comprendre les en
jeux de la politique soc ia le et du développe
ment social en mettant en relief les concepts 
de la participation et du contrôle soc ia l . Les 
contenus abordés traitent donc des concepts 
(politique socia le, développement soc ia l , par
ticipation, contrôle socia l , éducation, bien-être 
social) et des acteurs (les élites, les g roupes 
de pression). 

SES 702 3 cr. 

I Ana lyse institutionnelle des serv ices 
'sociaux 

Objectif : ce cours v ise à habiliter l 'étudiant à 
faire une étude du serv ice soc ia l en tant 
qu'institution et â le munir de certains outils 
d 'analyse requis. O'une manière générale, on 
cherchera à révéler au-delà des apparence et 
de l 'explicite, les significations soc ia les, idéo
logiques et politiques du service soc ia l , tant 
dans ses pratiques que dans son organisation. 
Stratégie pédagogique : qu 'est -ce que l'insti
tution et particularités de l 'analyse institution
nelle : informations sur des points de métho
des. Analyse proprement dite ; production de 
quelques analyseurs en c lasse , lecture inter
prétation en grands groupes ou petits grou
pes, réinterprélation col lect ive, etc. A ins i c e 
cours est une activité de recherche-act ion au 
sens socio-analytique. 

SES 703 3 cr. 

Systèmes de distribution de serv ices 

Objectifs : comprendre les pr incipes et les en
jeux des systèmes concernés ; fournir des ins
truments de travail pour l 'élaboration, l 'ana
l y s e e l l ' é v a l u a t i o n d ' u n s y s t è m e d e 
distribution de serv ices sociaux. Contenus : 
historique, définition et typologies des servi
ces sociaux ; cadres conceptuels et modèles 
d 'analyse ; accessibil ité, fonctions f inance
ment et autres enjeux ; études comparat ives, 
etc. 

SES 704 3 cr. 

Populat ion et serv ices soc iaux 

C e cours se veut une application de certains 
contenus développés dans les deux cours 
précédents (analyse institutionnelle des servi
ces sociaux et systèmes de distribution de ser
vices) à deux problématiques p lus spécifi
ques : ce l les des populations à desservir et de 
la • clientèle ». Les principaux contenus abor
dés sont les suivants : relations entre les systè
mes de service et organisations de serv ice, et 
l e p h é n o m è n e d e s i n é g a l i t é s s o c i o -
économiques ; p lus spécif iquement, relations 

itlèrentielles entre les serv ices soc iaux et d i-
ers types de population (par exemple : m ise 

en relation du phénomène de spécialisation 
bes serv ices avec le phénomène de « distan

ciation » de c e s mêmes serv ices en regard des 
populat ions d i tes défavor isées) ; nature et 
évolution de la relation entre « utilisateur de 
service • et service dans les sociétés l ibéra
les ; la notion de client en service soc ia l ; le 
phénomène » d 'éc rémage » vu sous deux 
perspect ives : cel le des clientèles et cel le des 
types de population par le service ; utilisation 
sélective des serv ices par type de population ; 
é tude des différentes var iables qui y intervien
nent. 

S E S 705 3 cr. 

Reche rche évaluatfve 

C e cours v ise à familiariser l 'étudiant avec les 
caractéristiques et les principaux enjeux de la 
recherche évaluative c o m m e mode d'évalua
tion des p rogrammes de serv ices sociaux. Les 
contenus abordés sont les suivants : nature, 
portée et l imites de la recherche évaluative ; 
impact du contexte organisationnel dans le
quel elle s'effectue ; caractéristiques et criti
ques d e s p lans de recherche évaluative ; 
l 'évaluation et l'utilisation des résultats de re
cherche évaluative. 

S E S 706 3 cr. 

Séminaire sur la recherche soc ia le I 
C e cours v ise à approfondir les aspects théori
ques de la recherche sociale et à habiliter 
l 'étudiant à formuler un problème de recher
che . Les pr incipaux contenus abordés sont les 
su ivants ; les f ondements d e la mé thode 
scientif ique, les types de recherche ; le pro
c e s s u s de recherche empir ique ; les compo
santes du cadre théorique en recherche so 
ciale (théorie, concepts et var iables, postulats 
et hypothèses). 

S E S 707 3 cr. 

Séminaire sur la recherche soc ia le II 

C e cours v ise à approfondir les aspec ts opéra
tionnels de la recherche empir ique. Les conte
nus abordés sont les plans de recherche so
ciale, l 'opérationalisation des concepts , les 
instruments et les techniques d 'observat ion, la 
mesure et les échelles de mesure, l 'échantil
lonnage. 

S E S 708 3 cr. 

Séminaire sur l a recherche soc ia le III 

L'objectif de ce cours est d 'approfondir les 
techniques d 'analyse statistique et de familiari
ser l 'étudiant avec l'utilisation de l 'ordinateur. 
Les pr incipaux contenus qui y seront traités 
sont la descript ion d e s données et l 'analyse 
des tendances centrales, les tests de signif ica
tion, l 'analyse de var iance, l 'analyse de corré
lation et d e régression, l 'analyse lactoriel le, les 
statistiques non-paramétriques, l ' informatique 
et le traitement des données. 

SES 709 3 cr. 

Séminaire sur l 'administration soc ia le I 

Objectifs : connaître les fondements de l 'admi
nistration soc ia le , son champ d'intervention ; 
apprendre à utiliser cette discipl ine dans tes 
établissements de serv ices soc iaux. Conte
nus : historique, définition des concepts en ad 
ministration soc ia le ; pr incipales théories ad 
m i n i s t r a t i v e s et o r g a n i s a t i o n n e l l e s : 
planification soc ia le , fonctions et p rocessus 
administratifs ; enjeux. 

S E S 710 3 cr. 

Séminaire sur l 'administration soc ia le II 

L'objectif du cours est de fournir à l 'étudiant 
les moyens de connaître les pr incipes de G E S 
TION d e s serv ices soc iaux et l'habiliter à les 
utiliser eff icacement à la direction d 'un serv ice 
ou d 'un programme. Les contenus abordés 
sont les suivants : notion de gest ion e n serv ice 
soc ia l ; les fonctions pr incipales de la gestion : 
planification, organisat ion, direction et c o n 
trôle-évaluation ; méthodes et techniques ap
pliquées à c e s fonctions. 

S E S 711 3 c r . 

Séminaire sur l 'administration soc ia le III 

L'objectif du cours est de permettre à l 'étu
diant d 'appl iquer les conna issances acqu ises 
à la solution de problèmes concrets et admi
nistration soc ia le et en gest ion de program
mes et serv ices soc iaux (cours adapté à l 'ac
tualité). Le contenu du cours sera variable 
d 'après les problèmes qui se posent dans les 
mil ieux de pratique professionnel le. 

S E S 712 3 cr . 

Séminaire sur l ' intervention soc ia le 
personnel le I 

L'objectif du cours est de permettre à l 'étu
diant d 'acquérir une v ision crit ique sur l 'évolu
tion de la pratique de l'intervention soc ia le per
sonnel le. A u niveau du contenu, l 'accent est 
mis sur une étude critique de la pratique de 
l ' intervention soc ia le personnel le au moyen 
d 'une analyse d e s pr incipales recherches éva
luâmes en intervention, d 'une revue d e s diver
ses analyses crit iques de l ' intervention e l par 
le b iais d 'une étude de travaux e n soc io logie 
de la conna issance en intervention soc ia le 
personnel le. 

S E S 713 3 cr. 

Séminaire sur l ' intervention soc ia le 
personnel le II 

L'objectif du cours est de familiariser les étu
diants avec les théories et les conceptual isa-
tions récentes dans le domaine de l 'interven
tion soc ia le personnel le et d'effectuer une 
analyse comparat ive des pr incipales appro
ches . C e cours est la continuation du sémi
naire sur l ' intervention soc ia le personnel le l . 
Les pr incipaux contenus abordés sont les sui
vants : une étude de la théorie des systèmes et 
de son appl icat ion à l ' intervention soc ia le per
sonnel le ; la perspect ive écologique en inter
vention et tes c l a s s e s soc ia les ; les rôles d ' in
tervention. 

S E S 714 3 cr. 

Séminaire sur l ' intervention soc ia le 
personne l le III 

C e cours v ise à familiariser l 'étudiant avec le 
p rocessus de base de la supervis ion en ser
v ice soc ia l personnel . Seront abordés les no
tions de supervis ion et de consultat ion, les 
fonctions et les types de supervis ion. L'étu
diant sera aidé à développer des habiletés de 
base e n supervis ion. 
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S E S 715 3 cr. 

Séminaire sur l ' intervention soc ia le 
col lect ive ( 

C e cours forme une séquence de séminaires 
de recherche, avec les deux suivants. Il pré
sente aux étudiants des modèles d 'analyse de 
l'intervention sociale col lective : analyse cy
bernétique, analyse stratégique et analyse 
structurale. 

S E S 716 3 cr. 

Séminaire sur l ' intervention soc ia le 
col lect ive II 

Faisant suite au précédent, ce cours est un sé
minaire où les étudiants présentent au profes
seur et à leurs col lègues un rapport d 'étape 
dans un p rocessus de recherche consistant à 
analyser des phénomènes d'intervention so
ciale col lective avec les modèles précités. 

SES 717 3 cr. 

Séminaire sur l ' intervention soc ia le 
col lect ive III 

Dernier cours de la séquence, c e séminaire 
v ise à amener les étudiants à présenter un rap
port de recherche au professeur et à leurs co l 
lègues, dans une perspect ive de théorisation 
de l'intervention sociale col lective et de criti
que des modèles théoriques utilisés. 

SES 718 

Activi tés d e recherche I 

SES 719 

3 c r . 

15 cr. 

E s s a i 

SES 770 3 cr. 

Polit ique soc ia le 

L'objectif du cours est de comprendre la na
ture, les objectifs, la p lace et les effets de la 
politique sociale dans la société en général, et 
plus particulièrement au Québec, et d'habiliter 
l 'étudiant à faire l 'analyse des polit iques soc ia 
les et du système politique qui les produit. 

S E S 771 3 cr. 

R e c h e r c h e soc ia le 

C e cours v ise â familiariser l 'étudiant avec les 
principaux aspects de la recherche soc ia le . 
On insiste particulièrement sur les caractéristi
ques de la méthode scientifique. Les étapes 
du p rocessus de recherche empir ique et les 
types de recherche socia le, l 'évaluation et 
l'utilisation de la recherche socia le. 

SES 772 3 cr. 

Administrat ion soc ia le 

C e cours v ise l 'acquisi t ion d 'une conna is 
sance de base en administration soc ia le et en 
gestion de programmes sociaux, afin de bien 
se situer comme interventionniste dans le mi
lieu administré. Les contenus abordés sont 
l 'organisation comme entité et le comporte
ment organisationnel en fonction des mem
bres, des non-membres et des autres organi
sations ; l 'étude des concepts de base en 
administration socia le, de façon à bien fixer la 
p lace de la gestion dans c e vaste ensemble. 
En matière de gest ion, il sera question des 
principales théories administratives, avec em
phase sur cel les convenant le mieux aux servi
c e s sociaux. Explication des (onctions de la 
gest ion, y compr is l 'analyse des systèmes de 
d ispensat ion d e s se rv ices soc iaux , le tout 

pour favoriser l 'intervention plus eff icace du 
travail leur soc ia l dans le cad re d 'un pro
gramme. 

S E S 773 3 cr. 

Intervention soc ia le personnel le I 

C e cours v ise à faire connaître aux étudiants : 
1) les traditions nord-américaines et plus parti

culièrement québécoises du service soc ia l et 
leur développement ; 2) la méthodologie de 
service social ; 3) les fondements historique, 
phi losophique et scientifique de l'intervention 
auprès des micro-systèmes ; 4) un cad re 
d 'analyse comparat ive de quelques appro
ches : a) psycho-soc ia le ; b) court terme ; c) 
existentielle ; d) structurelle ; e) l 'intervention 
en situation de cr ise. 

S E S 774 3 cr. 

Intervention soc ia le co l lect ive I 

C e cours v ise à développer une capacité à 
connaître, analyser, évaluer une situation sur 
laquelle on est intervenu, on intervient ou on in
terviendra e l une capacité à concevoir , élabo
rer, décider, exécuter, évaluer un p lan d ' I .S.C. 
Les participants sont mis en situation de con 
naître et d'utiliser des outils d 'analyse et de 
synthèse leur permettant : a) de repérer les 
pr incipales composantes et caractéristiques 
de (a collectivité dans, sur, avec , par et pour 
laquelle ils sont intervenus, interviennent ou in
terviendront, ainsi que ses pr incipaux leaders 
et acteurs soc iaux ; b) de situer de façon claire 
et précise la structure d'intervention impliquée 
et les phénomènessociaux suscept ib les de 
renforcer ou contrer leur act ion ; c) de cons
truire et d 'évaluer un plan d ' I .S .C. 

SES 783 3 cr. 

Intervention soc ia le personnel le II 

C e cours v ise à familiariser les étudiants avec 
le p rocessus d'intervention : nalure et compo
santes de la relation d 'a ide ; études de p roces
sus de base de l'intervention tels l 'évaluation, 
l 'exploration, l 'établissement et l 'application 
d e plans d'intervention. 

SES 784 3 cr. 

Intervention soc ia le col lect ive II 
C e cours v ise â développer une capacité à 
comparer entre eux et à critiquer au plan tech
nique d e s modè les québéco i s et au t res 
d ' I .S.C. ; de plus, à partir des modèles élabo
rés par les pr incipaux auteurs québécois et 
autres, on dégage une typologie permettant 
de regrouper ces modèles. Au niveau des 
contenus, on identifie les modèles québécois 
les plus suscept ibles d'être utilisés par les par
ticipants en fonction des systèmes c ib les et 
bénéficiaires : on présente, pour fins d'uti l isa
tion, un évenlail de méthodes, formats, techni
ques, outils utilisés en I.S.C. pour informer, 
conscient iser, mobil iser, organiser, planifier, 
participer, évaluer, etc. 

SES 797 

Cours tutoral I 

3 cr. 

SHE 

SHE 1103 3 c r . 

L e s s c i ences humaines a u primaire l 

SHE 2303 

L e s s c i ences humaines a u primaire III 

SHP 

SHP 2253 3 cr. 

Didactique des sciences humaines au 
primaire : temps et société 
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