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UNIVERSITÉ OE SHERBROOKE FACULTÉ DE THÉOLOGIE 

Faculté de théologie 

Direction de la Faculté 

EXÉCUTIF 

Doyen 

J a c q u e s FILLION* ( jusqu'au 30 septembre 1982) 
Raymond V A I L L A N C O U R T * * (depuis le \ " octobre 1982) 

Secrétaire 

François LAVALLÉE 

BOILY, P a u l * 
C H A G N O N , Ro land* 
C H A M P A G N E . S u z a n n e " 
K O R A N Y , B a h g a f 
L A P E R R I E R E . Guy 
LEMIEUX. Raymond* 
LÉTOURNEAU, L a v a l " 
M A R C H A N D . J e a n - Y v e s * 
MONIÊRE. Den is* 
P A R E N T . Marc 
P O U R C H O T . D a n i e l " 
ROBITAILLE. Luc ien* 
T R E M B L A Y , J a c q u e s 

CONSEIL 

Y v e s BÉLISLE 
André B E R G E R O N " 
Léandre BOISVERT 
Yves DENIS* 
Luc ien F E R L A N D 
Sylvie M É R I N E A U " 
Jean-Marc M I C H A U D * 
Luc P INCINCE* 
Thérèse SCOTT-PAGÉ" 

Corps professoral 

Professeurs titulaires 

BÉDARD André. B.A. , L .Ph. . B.Th. (Montréal) D. d ' U . (Strasbourg) 
B E R G E R O N André, B.A. (Montréal). L.Th. (Angélique). L .Ph. (Grégo
rienne) 
BOISVERT Léandre. B .A. (Sherbrooke). L.Th. (Latran), L.Écriture Sainte 
(Institut Biblique) 
D O Y O N Jacques . B.A. (Montréal). B.Th.. D .Ph. (Théologie) (Lalran) 
LAVALLÉE François. B A . (Sherbrooke) . L i c .Theo. (Grégor ienne) 
Lie.Ecriture Sainte (Institut Biblique) 
O U E L L E T Fernand. B.A. (Laval). L.Th. (Montréal) Ph.D. (McGil l) 
RACINE Louis. 6 .A. . B .Ph. (Laval). Ph .D . (sc iences rel igieuses) (Mont
réal) 
V A C H O N Lucien, B.A. (Montréal). L.Th., D.Th. (Angélique) 
V A I L L A N C O U R T Raymond. L i e , Ph.D. (Théologie) (Laval) 

P ro fesseurs agrégés 

D E N A U L T Bernard, B.A.. B.Th.. M.A. (Sherbrooke) 
FILLION Jacques . B.A. (Sherbrooke). B.Th. (Latran). L.Th. (S i -Anselme) 
LANGEL IER Gi l les, B .A. (Montréal). B.Th. (Lalran), L.Th. (Grégorienne) 
D.Th. (Angélique) Dipl . Théo. Past. & Catéchétique 3 e c yc le (Bruxelles) 
MARTEL Gi l les. B.A. (Montréal), 3« cyc le (sociologie) (Paris) 
MÉLANÇON Louise, B.A.. B .Sc .Re l . . M.A. (Sherbrooke), Ph .D. (scien
c e s théologiques) (Paris) 

Pro fesseurs adjoints 

B O N N E V I L L E Y v o n . B.Th. (Sherbrooke), L .Ped.Cat . (Laval) 
F E R L A N D Lucien, B.Th., M.Th. (Sherbrooke) 
G I N G R A S Gabr ie l . B.Théo.. L.Théo. (Laval) 
G R A T T O N - B O U C H E R Mar ie, B.Th.. M.Th. (Sherbrooke) 
M I C H A U D Jean-Marc . B .Sp .Th . (UQAC) . M.Th. (Pastorale) (Laval), 
L.Écr.Ste (Institut Biblique) 

CHARGÉS D E C O U R S 

B E N A I M - O U A K N I N E . Es ther ' 
BOGLIONI. Pierre 

Baccalauréat en sciences religieuses' 
pédagogie 

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

OBJECTIFS 

Au terme de ce programme, l 'étudiant sera préparé à l 'enseignement au 
secondai re par une formation pédagogique et une formation de base en 
sc iences rel ig ieuses. 

Le futur maître se sera spécialisé suff isamment dans s a d iscipl ine d 'en
seignement pour être autonome dans son perfectionnement, pour pour
suivre des investigations c o m m e en requerra son travail professionnnel 
et pour travailler en groupe avec ses col lègues. De plus, il aura été mis 
en contact avec le fonctionnnement des structures scola i res, avec la 
réalité de la c lasse et de la personnalité de l 'élève et sensibil isé a l 'ani
mation d 'un groupe vers la découverte. 

C o m m e il se ra toujours impossib le de faire de l 'enseignant un spécia
liste de tous les problèmes humains que présente l 'éducation, il aura été 
sensibilisé aux problèmes de psycholog ie et de pédagogie qu'i l aura a 
résoudre en col laboration avec les autres professionnels oeuvrant dans 
le même milieu de travail. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le d ip lôme d 'études collégiales ou une préparat ion jugée satisfaisante. 

T O T A L D E S C R É D I T S EX IGÉS : 9 0 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activ i tés pédagogiques obl igatoires (57 crédits) 

C R 

B B L 200 La foi d'Israël 3 
E R L 300 Introduction à la catéchèse I 3 
ERL 301 Introduction à la catéchèse II 3 
PTR 240 Psycholog ie rel igieuse I 3 
THL 200 Anthropologie théologique fondamentale 3 
THL 210 Sacramenlal i té 3 
THL 300 Le Christ 3 
THL 301 L'Église 3 
THL 322 Évangile et éthique 3 
P E D 1303 Psycho log ie d u développement humain I 3 
P E D 1313 Psycho log ie du développement humain II 3 
P E D 1323 Stratégies d' intervention pédagogique 3 
P E D 1333 Instrumentation pédagogique 3 
P E D 1363 Mesure et évaluation 3 
P E D 1373 Psycho log ie de l 'apprent issage 3 
P E D 1423 Animation du groupe scolai re 3 

* 1981-1982 seulement 
" 1982-1983 seulement 
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

P E D 2923 Système scalaire québécois 
S T A G E S 

Act ivi tés pédagogiques é opt ion (33 crédits) 

Une activité parmi les suivantes : 

B B L 201 La foi dans la Bible 
THL 201 Révélation et tradition 
THL 202 Théologie de la foi 

Une activité parmi les suivantes : 

THL 311 Les s ignes sacramentels de l 'option chrétienne 
THL 312 Confirmation et Eucharistie 

Une activité parmi les suivantes : 

BBL 401 Les évangiles synoptiques 
B B L 402 Les récits de la résurrection et de l 'enfance 

C R 

3 
3 
3 

C R 

3 

C R 

3 
3 

Activités pédagogiques â opt ion (45 crédits) 

Une activité parmi les quatre suivantes : 

THL 230 Histoire de l'Église primitive 
T H L 231 Réforme et contre-réforme 
THL 232 Église et société 19» et 20» siècles 
THL 233 Histoire rel igieuse du Québec 
Une activité de l 'Ancien Testament 
Deux activités du b loc dogme 

Une activité parmi les deux suivantes : 

THL 321 Structures de l 'agir humain 

THL 322 Évangile e l éthique 

Une activité du b loc éthique 

Une activité du b loc sacramentalité 

Une activité du b loc sc iences humaines 

Un séminaire 

Act ivi tés pédagogiques au choix (6 crédits) 

C R 

3 
3 
3 
3 

C R 

3 
3 

Baccalauréat en théologie 

G R A D E : Bachelier en théologie (B.Th.) 

OBJECTIFS 

Par ce programme, l'étudiant apprendra à réfléchir sur les g randes 
quest ions auxquel les tout homme fait face aujourd'hui : c r ise d e s va 
leurs, interrogations rel igieuses, recherches spirituelles, volonté d e 
l 'homme de se redonner des projets collectifs pour un monde plus hu
main, multiples efforts en vue d'améliorer la qualité de la v ie... Il s 'appl i -
.quera a chercher des réponses satisfaisantes a c e s g randes quest ions, 
à rendre actuel e l vivant le message religieux et a susciter un engage
ment concret dans la construction du monde de demain . La formation 
donnée est adaptée à notre milieu et à notre temps et prépare soit au mi
nistère sacerdotal et autres ministères ecclésiaux en paro isse ou en mi
lieu scolaire, soit à d ivers types d'intervention chrétienne dont l 'ensei
gnement religieux, l 'évangélisation ou divers engagements pastoraux. 

Maîtrise en enseignement religieux 

G R A D E : Maître ès arts (M.A.) 

OBJECTIFS 

Au terme du programme, l 'étudiant sera en mesure de : 

• structurer le contenu concret de renseignement religieux et les élé
ments de pédagogie nécessaires pour l 'élaboration d 'un type d 'en
seignement qui cor responde à l 'école et à la personnalité de rense i 
gnant ; 

• d 'être autonome au plan de sa propre formation grâce à s a pré
sence dans le milieu scolai re au cours des intersessions, par le 
choix de ses thèmes de réflexion et par l 'élaboration de ses instru
ments pédagogiques tout en étant accompagné dans le travail par 
des personnes-ressources de la Faculté. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

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

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 90 

MINEURES POSSIBLES 

Économique, é ludes angla ises, études françaises, géographie, histoire, 
phi losophie. (GRADE : Bachel ier ès arts. B.A.) 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques obl igatoires (39 crédits) 

C R 

B B L 200 La loi d'Israël 3 
B B L 201 La foi dans la Bible 3 
B B L 401 Les évangiles synoptiques 3 
B B L 403 Paul et les chrétiens d 'aujourd'hui 3 
PTR 240 Psycholog ie rel igieuse I 3 
S H R 200 Méthodologie scientifique dans l 'étude des religions 3 
THL 200 Anthropologie théologique fondamentale 3 
THL 201 Révélation et tradition 3 
THL 202 Théologie de la foi 3 
THL 210 Sacrem'entalité 3 
THL 220 Thèmes patristiques 3 
THL 300 Le Christ 3 
THL 301 L'Église 3 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Grade de premier cyc le ou l 'équivalent. 

À noter que c e p rogramme s ' ad resse aux professeurs d 'enseignement 
religieux en fonction depuis au moins deux ans. D'autres candidats sont 
cependant admiss ib les sur examen de leur doss ier : 
- scolarité antérieure 
- expérience du milieu scolaire 
- expérience de l 'enseignement religieux confess ionel 
- expérience de la pastorale ou de l 'activité ecclésiale 
- expérience du milieu des jeunes 

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 45 

PROFIL DES ÉTUDES 

P R O G R A M M E D E T Y P E • C • 

Trois sess ions d'activités c o m m u n e s (15 crédits) 
C e s sess ions d'activités communes ont lieu habituellement en été et 
comportent deux semaines intensives non consécutives (une en juin ou 
juillet, l'autre en août). 

Chaque sess ion d 'été comprend les démarches suivantes : 

- Identification des principaux problèmes rencontrés en enseigne
ment religieux ; 

- Confrontation en séminaire, a vec les membres de l 'équipe d 'enca
drement, de sa propre percept ion de la situation ou de la question 
avec cel le d 'autres professionnels de l 'enseignement religieux ; 

- Implication ou travail individuel dont le but est de fournir à l 'étudiant 
l 'occasion de redéfinir certaines composantes de son enseignement 
religieux. 

9- 2 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DE THÉOLOGIE 

Des travaux d ' in tersessions {18 crédits) 

Pendant deux ans, de septembre à avril, l 'étudiant réalise un certain 
nombre d'activités chez-lui après entente avec te responsable du pro
gramme ou son accompagnateur . Il peut soit poursuivre une réflexion 
sur un thème catéchétique è partir d 'un programme de lectures dir igées 
e \ d e rencontres, soit élaborer un projet d 'enseignement, en assurer la 
réalisation et enfin rédiger un rapport-synthèse sur l 'ensemble du projet. 

Un E s s a i ou rapport f inal (12 crédits) 

C e travail est produit après la troisième sess ion d 'été e l doit montrer que 
l'étudiant est capab le d'identifier un problême important ayant trait à son 
enseignement, d 'en faire une analyse précise et d ' en dégager les impli
cations pour son enseignement. 

P R O G R A M M E D E T Y P E - R -

La Faculté de théologie offre également aux étudiants qui s'orientent 
vers la recherche en enseignement religieux un programme de maîtrise 
axée sur la recherche. 

C e programme, qui suppose généralement une année de résidence à 
l 'Université, comporte les activités suivantes : 

- cours e n ense ignement religieux, suivis soit pendant l 'année, soit 
pendant l'été (15 crédits) 

- activités de recherche en relation avec un projet de mémoire (12 
crédits) 

- rédact ion d 'un mémoire (18 crédits) 

- ou participation à un projet de r echerche d e l 'équipe professorale à 
l 'intérieur duquel sont définies la part de la scolarité et cel le du mé
moire ou du rapport de recherche. 

Maîtrise en pastorale 

G R A D E : Maître ès arts ( M A . ) 

OBJECTIFS 

Au terme du programme, l'étudiant : 

possédera les éléments fondamentaux de formation pastorale qui l 'habi
literont à intervenir de façon pertinente, eff icace, cohérente et person
nelle. Il aura la formation de base nécessaire à tout pasteur quel que soit 
le secteur particulier de sa pratique pastorale. Le programme est conçu 
de façon â favoriser d 'abord et avant tout chez l 'étudianl une prise de 
consc ience plus éclairée : 

> des forces et des fa ib lesses de sa pratique pastorale : 

• des ex igences d 'un agir pastoral adapté à l 'environnement culturel 
et soc ia l où il se pratique : 

• de la nécessité de confronter ses intuitions, s es percept ions et son 
act ion pastorale â des critères multidisciplinaires : 

• de l 'avantage d 'une méthode d e réflexion crit ique suscept ib le d ' in
fluencer tout son agir pastoral ; 

• de la nécessité d'évaluer et de redéfinir sans c e s s e son agir pastoral 
face à des situations nouvel les. 

Cette prise de consc ience rendra l'étudiant autonome dans sa pratique, 
plus créateur et davantage capab le d 'adapter son act ion aux besoins 
réels de son mil ieu, se lon ses possibil i tés. Il deviendra lui-même davan
tage auteur de son agir pastoral. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le baccalauréat en théologie ou en sc iences rel igieuses ou l 'équivalent. 
À noter que c e programme s 'ad resse aux agents pastoraux en fonction 
depuis au moins 2 ans. D'autres candidats sont cependant admiss ib les 
sur examen de leur dossier : 

- scolarité antérieure ; 
- expérience de la pastorale ou de l'activité ecclésiale ; 
- expérience du milieu scolaire ; 
- expérience du milieu des jeunes ; 
- expérience de l 'enseignement religieux confessionel . 

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 45 

CONCENTRATION : Pastorale scolaire. 

PROFIL DES ÉTUDES 

P R O G R A M M E D E T Y P E - C » 

Atel iers d ' introduction et d ' intégrat ion et act ivi tés d ' accompagnement 
individuel (6 crédits) 

Les ateliers d' introduction et d ' intégration permettent à l 'étudiant d ' iden
tifier ses besoins et s es apprent issages tout au long de sa démarche de 
formation, dans un effort d ' intégration continue. 
Ateliers de formation professionnel le e t / ou s tages d'activités pastorales 
e t / ou s tages d 'observat ion pastorale (12 crédits) 
L'atelier de formation professionnel le s ' ad resse à des étudiants enga
gés dans une fonction professionnelle avec une certaine permanence. Il 
v ise l ' identification, la critique et la redéfinition de l 'ensemble d 'un agir 
pastoral. 

Les stages d'activités pastorales sont offerts à d e s étudiants qui sont 
peu ou pas engagés en pastorale au moment de leurs études. Ils cons is
tent en une act ion précise dans un domaine particulier durant une pé
riode de 3 à 6 mois. Cette act ion dans le milieu e s l observée et analysée 
à l 'aide d 'accompagnateurs . 

Les s tages d 'observat ion pastorale sont offerts à des étudiants à temps 
plein (c'est-à-dire complétant la scolarité en un an) qui ne veulent pas 
surtout intervenir pastoralement ou élargir leur champ de conna issan
c e s , mais plutôt vérifier et critiquer leur agir à partir d 'une observat ion 
systématique confrontée à leur propre expérience. 

Cou rs d e base spécif iques au p rogramme (12 crédits) 

C e s cours ont été élaborés en tenant compte d e s besoins des pasteurs 
dans l 'Egl ise. 

Cours complémentaires qui peuvent être pris dans d ivers p rogrammes 
(6 crédits) 

Par cours complémentaires, nous entendons des cours d ispensés dans 
les autres p rogrammes de la Faculté ou bien dans d'autres centres de 
formation vers lesquels seraient dir igés les étudiants de la maîtrise en 
pastorale à partir de leurs besoins réels de formation. 

E s s a i ou rapport f inal (9 crédits) 

Il s 'agit d 'un travail académique de fin de maîtrise dans lequel l 'étudiant 
démontre qu'i l a atteint les objectifs de formation. C e travail d ' intégration 
plus considérable permet à l 'étudiant de faire le point sur les change
ments opérés dans son agir pastoral au cours de s a démarche de for
mation, et il doit faire la preuve que le pasteur peut identifier son agir 
pastoral , le confronter à des contextes crit iques et le redéfinir à la lu
mière de cette critique. 

C O N C E N T R A T I O N E N P A S T O R A L E S C O L A I R E 

Tro is s e s s i o n s d'activités c o m m u n e s (15 crédits) 
C e s sess ions d'activités communes ont lieu habituellement en été et 
comportent deux semaines intensives non consécutives (une en juin ou 
juillet, l'autre en août). 

Chaque sess ion comprend les activités pédagogiques suivantes : 

- Identification des pr incipales quest ions en pastorale ; 

- Confrontation en séminaire, avec les membres de l 'équipe d 'enca
drement, de sa propre percept ion de la situation avec cel le de cher
cheurs et cel le d 'autres professionnels de la pastorale ; 

- Implication individuelle de chaque étudiant dans une redéfinition cri
tique de sa propre act ion pastorale. 

D e s travaux d ' in tersess ions (18 crédits) 

Pendant deux ans, de septembre à avril, l 'étudiant réalise un certain 
nombre d'activités chez- lu i , qu 'on inscrit normalement sous le titre 
d'Atelier de formation professionnelle pour 3 crédits et de Rapport d'ate
lier pour 3 ou 6 crédits se lon le c a s . 

C e type d'activité permet à l 'étudiant d'être l 'artisan de sa propre forma
tion. Celui-c i doit, après entente avec le responsable du programme ou 
son accompagnateur , élaborer un projet d 'act ion pastorale, en assurer 
la réalisation et enfin rédiger un rapport-synthèse sur l 'ensemble du pro
jet. 

U n E s s a i ou rapport f inal (12 crédits) 

C e travail e s l produit après la troisième sess ion d 'été et doit montrer que 
l'étudiant est capab le d'identifier un problème ayant trait à son action 
pastorale, d 'en faire une analyse précise et, par la suite, d 'en dégager 
les implications pour son act ion en regard du problème étudié. 
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P R O G R A M M E D E T Y P E • R • 

C e p rogramme, qui suppose généralement une année de résidence à 
l 'Université, comporte les activités suivantes : 

- cours e n pastorale, suivis soit pendant l 'année, soit pendant l 'été 
(15 crédits) 

- activités de recherche en relation avec un projet de mémoire (12 
crédits) 

- rédact ion d 'un mémoire (18 crédits) 

- ou participation â un projet d e recherche de l 'équipe professorale à 
l'intérieur duquel sont définies la part d e la scolarité et ce l les d u mé
moire ou du rapport de recherche. 

Maîtrise en sciences humaines des 
religions 

G R A D E : Maître ès arts (M.A.) 

OBJECTIFS 

Au terme du programme, l'étudiant : 

- aura approfondi les méthodes et les approches relatives aux sc ien
c e s humaines e l soc ia les par l 'étude d e s phénomènes religieux ; 

- aura amélioré sa conna issance de d iverses rel igions : rel igions de 
sociétés archaïques, h indouisme, bouddh i sme , i s lam, chr is t ia
n isme, judaïsme ; 

- aura augmenté sa capacité de faire preuve de créativité pédagogi
que dans l'utilisation des sc iences humaines des religions dans le 
cadre des programmes du secondai re et du col légial. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le baccalauréat en théologie ou en sc iences humaines des religions ou 
l 'équivalent. 

T O T A L D E S CRÉDITS EXIGÉS : 45 

PROFIL DES ÉTUDES 

Trois champs de recherche y sont privilégiés : 

• les problêmes psycho-rel igieux que pose l 'étude des rel igions dans 
les écoles secondai res ; 

» les g roupes religieux et para-religieux au Québec : 

• les rel igions de l 'Asie du S u d (Inde et Sr i Lanka). 

Maîtrise en théologie 

G R A D E : Maître ès arts (M.A.) 

OBJECTIFS 

Nettement orienté vers la recherche, le p rogramme permettra d l'étu
diant de faire une recherche personnel le tout en bénéficiant d 'un enca
drement approprié, soit au niveau méthodologique, particulièrement par 
les cours de base , soit au niveau du contenu, en travaillant a vec d e s 
spécialistes (un professeur ou une équipe de professeurs). 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le baccalauréat en théologie avec une moyenne de 2.50 ou l 'équivalent. 

T O T A L D E S CRÉDITS EXIGÉS : 4 5 

PROFIL DES É T U D E S 

Activi tés pédagogiques obl igatoires (39 crédits) 

C R 

TML 700 Mutations culturelles et nouvel les Tâches théologi
ques 3 

THL 702 Les pratiques théologiques 3 
THL 805 Présentation du projet de mémoire 6 
THL 806 Recherche de la documentat ion pertinente 9 
THL 802 Plan de mémoire 3 
Mémoire 15 

Act ivi tés pédagogiques â opt ion (6 crédits) 

P R O G R A M M E D E T Y P E • C • 

Cou rs et lectures dir igées (27 crédits) 

Les 15 crédits de cours comprennent une clarif ication épistémologique 
(3 crédits) et une étude systématique d e que lques rel igions ( 12 crédits). 

Out i ls d idact iques (6 crédits) 

Dans le cadre de leur inscription au programme, les participants doivent 
concevoir , réaliser et évaluer deux projets pédagogiques or iginaux 
dans le domaine de l 'enseignement religieux de type culturel. 

E s s a i (12 crédits) 

Le programme se termine par la rédaction d 'un essa i ponant sur les pro
blèmes liés à l 'enseignement des sc iences des religions au secondai re 
(ou au collégial). Dans le cadre de cet essa i , les participants sont géné
ralement invités â réaliser un outil d idact ique suscept ib le d 'être utilisé 
par d'autres professeurs ou à effectuer une évaluation systématique de 
l ' impact du cours d 'enseignement religieux de type culturel sur les étu
diants du secondaire. 

P R O G R A M M E D E T Y P E • R . 

C e p rogramme, qui suppose généralement une année de résidence è 
l 'Université, comporte les activités suivantes : 

- cou rs e n s c i ences humaines d e s rel igions, suivis soit pendant l 'an
née, soit pendant l'été (15 crédits) 

- part icipation à un séminaire de 2 e cyc le regroupant étudiants et pro
fesseurs de sc iences humaines d e s rel igions (6 crédits) 

- rédact ion d 'un mémoire (24 crédits) 

Certificat de culture religieuse et de 
formation chrétienne 

OBJECTIFS 

Le programme est conçu de façon à fournir é l 'étudiant une initiation aux 
données de base de la foi (culture religieuse) et â répondre aux besoins 
personnels qu'i l ressent au cours de son cheminement spirituel (forma
tion chrétienne). L'étudiant recevra une formation et une information qui 
lui permettront de répondre aux multiples quest ions que se posent les 
croyants d 'aujourd'hui en quête d 'une meilleure intell igence de leur foi. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

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

T O T A L DES CRÉDITS EXIGÉS : 30 

PROFIL D E S ÉTUDES 

Activi tés pédagogiques è opt ion (30 crédits) 
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Description des cours 

BBL 

B B L 100 3 cr. 

E n route vers Jésus 

L'objectif de c e cours consiste à comprendre 
la démarche du peuple d'Israël qui interprète 
son histoire par s a foi. C e cours comprendra 
l 'étude exégétique d 'une série de textes bibli
ques relatant les grands moments de l 'histoire 
d'Israël, commençant par la na issance du 
peuple, l 'all iance au Sinaî, la conquête de la 
terre promise, l 'installation dans cette terre, le 
prophétisme, l 'exil à Babytone. le retour d 'ex i l , 
la venue de Jésus. Cette démarche fait voir le 
cheminement que c e peuple a fait pour arriver 
à Jésus-Christ. 

B B L 200 3 cr. 

L a foi d ' Israël 

L'objectif de c e cours : comprendre la démar
che du peuple d'Israël qui interprète son his
toire par s a foi. C e cours comprendra l 'étude 
exégétique d 'une série de textes bibl iques re
latant l es g r a n d s m o m e n t s d e l ' h is to i re 
d'Israël, commençant par la na issance du 
peuple, l 'all iance au Sinaï, la conquête de la 
terre promise, l 'installation dans cette terre, le 
prophétisme, l'exil à Baby lone, le retour d 'ex i l , 
la venue de Jésus. Cette démarche fait voir le 
cheminement que c e peuple a fait pour arriver 
à Jésus-Christ. 

B B L 201 3 cr. 

La foi dans la B ib le 

L'objectif de c e cours est de comprendre c o m 
ment le peuple d'Israël en est arrivé à croire et 
a insi découvrir c e qu ' impl ique cette act ion. — 
C e cours comprendra une étude exégétique 
de celui que la Bible p ropose comme modèle 
d 'homme de foi : Ab raham, et une étude de 
théologie biblique sur la quest ion : Qu 'es t -ce 
que croire ? C o m m m e arrive-t-on à croire ? 

B B L 202 3 cr. 

Histoire et géographie b ibl iques 

L'objectif de c e cours est d e se familiariser 
avec les lieux et la mentalité où ont vécu les 
auteurs des textes bibl iques. C e cours c o m 
prendra un stage d 'un mois en Israël pendant 
lequel tout étudiant se ra à même de constater 
sur p lace l 'apport de l 'archéologie et de l 'his
toire dans la compréhension de la Bible. L'étu
diant pourra visiter méthodiquement les sites 
archéologiques, les musées et contacter des 
gens de culture différente. 
Cours préalable : aucun, mais une certaine 
familiarité avec les quest ions historiques que 
pose la Bible est utile. 

B B L 300 3 cr. 

L e s prophètes 

L'étude de textes importants des l ivres des 
grands prophètes nous conduira à découvrir 
la nature et ta portée d 'une parole prophétique 
dans son milieu socio-culturel . Les textes cho i 
s is tiendront compte de la transformation his
torique survenue chez c e s hommes qu 'on a 
appelé hommes d e Dieu. L'étudiant pourra vé
rifier l ' importance de leurs paroles en Israël et 
l ' importance des remises à jour dont leurs 
écrits ont fait l 'objet par des sc r ibes ultérieurs. 

B B L 301 3 cr. 

L e s s a g e s 

Le peuple d ' Israël, vivant e n situation d 'a l 
l iance avec Dieu peut-il accorder une impor
tance réelle aux valeurs humaines dans sa re
cherche de bonheur ? Cette affirmation ne 
vient-elle pas en contradict ion avec la menta
lité de la loi qui présuppose que , par fidélité à 
la loi. le peuple se mérite la bénédict ion de 
Yahvé e l en conséquence le bonheur ? 

Dans la l ittérature sapientielle la manière d'at
teindre le bonheur est d 'abord expr imée sous 
forme d e proverbes. Des quest ions majeures 
surgissent ensuite dans ce mil ieu qui n'arri
vera à p roposer des solutions satisfaisantes 
qu 'avec peine. 

Les conc lus ions d e cette recherche seront 
continuellement m ises en relation avec les op i 
nions de la littérature de la loi et d e s prophètes 
pour en vérifier les simil itudes et lés oppos i 
tions. 

B B L 400 3 cr. 

A c t e s d e s Apôtres 

O n est habitué de lire le livre des Ac tes des 
Apôtres c o m m e un livre d'histoire. Une étude 
exégétique de la première moitié du livre sur
tout permettra de nuancer sa valeur historique. 
Une méthode exégétique se ra appl iquée sys
tématiquement à un premier texte. Et pour tes 
autres textes, il y aura d iscuss ion sur les con 
c lus ions permises par l 'application souple de 
la méthode adoptée. 

À la fin du cours . I'étudiant(e) devrait être en 
mesure de faire une lecture crit ique de c e livre 
pour y d iscerner la théologie particulière de 
l 'auteur et se faire une idée bien fondée de la 
v ie et d e la c ro issance de l 'Église primitive. 

B B L 401 3 cr. 

L e s évangi les synopt iques 

Les récits synopt iques de la v ie publ ique de 
Jésus ont toujours été la réponse à des be
so ins multiples. Tout â la fois, ils ont été et sont 
encore aujourd'hui : le lieu privilégié de l ' inspi
ration, tant des b iographes de Jésus que d e s 
cinéastes ; la source intarissable pour a l imen
ter, tant la réflexion théologique que la v ie sp i 
rituelle des g rands maîtres ; les points de réfé
rence constants pour fonder des pratiques 
ecclésiales. les évaluer, les rajeunir. Dans 
quelle mesure c e s récits peuvent-ils s e prêter 
a un usage auss i polyvalent ? 

Dans le cadre de cette problématique, la lec
ture exégétique des récits apporte une ré
ponse éclairante â cette quest ion, 
1) en les replaçant dans leur perspect ive ré

dactionnel le propre ; 

2) en retraçant les différentes traditions dont 
ils sont témoins ; 

3) en révélant au lecteur d 'aujourd'hui les s i 
tuations ecclésiales qui les ont fait naître ; 
et en tentant le plus possib le de remonter 
aux condit ions mêmes du ministère de Jé
sus. 

B B L 402 3 cr. 

L e s récits de la résurrect ion et d e l 'enfance 

Les récits de la résurrection et les récits de 
l 'enfance sont des textes particulièrement im
portants en christologie et on doit les aborder 
avec méthode pour bien en comprendre le 
sens et l 'origine. La même méthode appl iquée 
aux textes évangêl iques en général permet 
auss i une « reconstitution > nuancée du Jésus 
historique. 

B B L 403 3 cr. 

Pau l et les chrét iens d 'aujourd'hui 

Paul est connu. « Beaucoup trop » diraient cer
tains. Il est vrai que la littérature paulinienne 
compte des pages subl imes sur le Christ, 
l 'Église, le mystère du salut, mais elle heurte 
parfois. Le chrétien d 'aujourd'hui se sent mal à 
l 'aise à la lecture de certains textes. Il aimerait 
les taire. 

S i Paul pouvait se défendre, il invoquerait sû
rement les c i rconstances atténuantes! N'a-t-it 
pas écrit a vec la mentalité et même les préju
gés de son temps ? Peut-on le lire aujourd'hui 
sans tenir compte de son enracinement cultu
rel ? N'a-t-il pas annoncé la nouvel le religion 
dans une société pluraliste ? Paul aurait rai
son . 

Le chrétien d 'aujourd'hui doit tenir compte de 
cet arrière-fond dans s a lecture de Paul s ' i l 
veut dégager l 'évolution intérieure d e l 'Apôtre 
des Gent i ls, s a concept ion de plus en plus pro
fonde du Christ, de l 'Église, de l 'éthique. 
Vraiment, c 'est à nous qu' i l appartient de réin
tégrer Paul dans notre monde d 'aujourd'hui . 

B B L 404 3 cr. 

Évangi le et l i t térature johannique 
L'originalité de la littérature johannique dans le 
Nouveau Testament s 'est vue expl iquée main
tes fois par des inf luences hellénistiques, qu -
mran iques. gnos t iques ou autres. Pour c e 
faire, o n a trop souvent sous-estimé l ' impor
tance de l 'arrière-plan vétérotestamentaire de 
la pensée johannique et le climat de cr ise qui 
indéniablement a marqué la doctrine si pro
fonde du johannisme. 

Dans le cadre de ce cours , la lecture exégéti
que voudra précisément faire émerger toutes 
les réminiscences b ibl iques qui truffent l 'œu 
vre de J e a n et s e préoccupera de mettre en lu
mière les hor izons historique et ecclésial qui 
ont marqué la primitive Église et plus part icu
lièrement le message et le milieu johanniques. 

B B L 500 3 cr. 

Bible et c réat ion 

S i nous entendons parler régulièrement de dif
férentes théories scientif iques qui cherchent à 
expl iquer comment l 'univers s 'est formé, nous 
étudierons ici les textes b ibl iques qui nous pré
sentent comment le croyant se situe dans cet 
univers créé. 
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De plus, les conna issances scientif iques de 
notre époque posent des quest ions importan
tes à l 'étude du livre de la Genèse : 

- Quelle est la valeur de ces histoires primiti
ves ? 

- Que penser du polygénisme ? 
- Que penser du péché originel ? 
- Peut-i l y avoir opposi t ion entre Fo i et 

Sc ience ? 

La méthode exégétique servira à découvrir le 
sens des récils bibl iques de la création, te 
sens du péché tel que présenté par les auteurs 
de la Bible, de même que celui de la * grâce ». 
L' impact de cette parole dans son milieu d'ori
gine nous a idera à dégager le sens pour au
jourd'hui. 

CAT 

B B L 502 3 cr. 

Le mess ian isme dans l 'Ancien Testament 
Exisle-l-tl un lien de parenté entre le mess ia
nisme d'hier et d 'aujourd'hui ? Le sommet Jé
sus-Chr is t qui a comb lé pour une part ie 
d'Israël l'attente séculaire s'avère-l-il insuffi
sant pour l 'homme d'aujourd'hui ? Faut-il re
connaître un caractère de normalité au mes
s i a n i s m e c o n t e m p o r a i n ? A q u e l t i t r e ? 
L 'examen de c e s questions, à la lumière d 'une 
étude du phénomène messianique en Israël et 
du sommet qu'i l atteint en Jésus-Christ, situera 
le messianisme d'aujourd'hui dans le prolon
gement de celui d'hier et lui donnera ce sens 
plénier qui or igine de l 'événement Jésus-
Christ. 

B B L 700 3 cr. 

Prophétisme et pensée contemporaine 

Peut-on parler aujourd'hui de permanence du 
prophétisme ? L'observateur qui veut répon
dre à cette quest ion doit le faire en fonction de 
critères et tenir compte des traditions antérieu
res. L'objectif de c e cours sera d'apporter ré
ponse à cette interrogation première en identi
fiant les critères du phénomène prophétique 
tels que fournis dans la tradition biblique et 
d'établir en fonction d 'eux si le prophétisme. 
tel que perçu dans la pensée contemporaine, 
est dans le prolongement du prophétisme bi
blique ou s 'en distingue totalement. 

B B L 701 3 cr. 

L a loi dans la B ib le 

L'objectif de ce cours est de situer la loi au 
coeur même d 'une évolution historique dont la 
Bible se fait le témoin. En effet, dans la vie 
d ' Israël, la loi o ccupe une p lace primordiale : 
l 'A.T., nous en rappelle la genèse et la consé
cration. Dans la vie de l'Église primitive, elle 
perd du terrain : le N.T.. nous en rapporte les li
mites et le décl in. Que s'est-il passé ? L'évé
nement Jésus-Christ semble avoir tout boule
versé. En suivant p a s à p a s les é tapes 
historiques de la loi dans la Bible, on sera 
mieux a même de saisir l ' impact et l 'originalité 
de l 'enseignement de Jésus et la doctrine de 
Paul sur la loi. 

B B L 901 3 cr. 

Hébreu bibl ique I 

C e cours est une introduction à l 'hébreu bibli
que. 

C A T 7273 3 cr. 

Séminaire e n ense ignement religieux 
Étude critique, théologique, exégétique et pé
dagog ique , d 'un thème du p rogramme ou 
d 'un aspect de l 'enseignement religieux, avec 
un ou des professeur(s) accompagnateur(s). 

ERL 

E R L 300 3 cr. 

Introduction à la ca téchèse I 

Le système scola i re québéco is s 'est doté 
d' instruments catéchétiques qu'i l p ropose aux 
enseignant(e)s de tous les degrés pour situer 
son enseignement dans la démarche entre
prise par l'enfant dès sa première année et 
continuée par l 'adolescent(e) jusqu'à la fin de 
son secondaire. L'étude du contenu de ces 
instruments et des p rogrammes dont ils sont 
l 'opérationalisation. de même que de la p lace 
de chacun d 'eux dans la démarche pédagogi
que proposée fait l'objet de l 'ensemble du 
cours. 

E R L 301 3 cr. 

Introduction à la ca téchèse II 

Au terme de leurs études théologiques et psy
c h o - p é d a g o g i q u e s , l es fu lur (e)s e n s e i 
g n a n t e s , déjà engagé(e)s dans leurs s tages 
de formation pratique, éprouvent le besoin 
d 'un lieu d' intégration des conna issances et 
des nouvel les habiletés à leur vécu de caté
chèse. C e cours constitue ce lieu faborable à 
l ' intégration souhaitée. 

E R L 700 3 cr. 

Démarche crit ique e n enseignement 
religieux 

Initiation à une analyse de l'activité éducative 
propre à l 'enseignement religieux, en vue de 
rendre l 'étudiant (e) apte à une act ion crit ique 
(c'est-à-dire conscientisée. cohérente, effi
c a c e et capab le de se renouveler). 

E R L 710 1 cr. 

Identification du vécu religieux I 

E R L 711 1 cr. 

Identification du vécu religieux II 

E R L 712 1 cr. 

Identification du vécu religieux III 

E R L 713 1 cr. 

Identification du vécu religieux IV 

E R L 714 1 cr. 

Identification du vécu religieux V 
Étude à l 'aide d 'une grille d 'analyse, d 'un ou 
de plusieurs aspects de l'activité éducative en 
enseignement religieux, en vue d 'une reformu
lation de l 'action. 

Reformulat ion du vécu e n ense ignement 
religieux I 

Reformulat ion du vécu e n ense ignement 
religieux II I cr. 

Reformulat ion du vécu e n ense ignement 
religieux III 

E R L 723 1 < 

Reformulat ion du vécu e n ense ignement 
religieux IV 

E R L 724 1 cr. 

Reformulat ion du vécu e n ense ignement 
religieux V 

Préparation d 'un projet de modification d 'une 
activité éducative, à partir d 'une identification 
de cette act ion confrontée à un contexte criti
que approprié. 

E R L 730 3 cr. 

Atelier de formation professionnel le I 

E R L 731 3 cr. 

Atel ier de formation professionnel le II 3 cr. 

E R L 732 3 cr. 

Atel ier de formation professionnel le III 

E R L 733 3 cr. 

Atelier de formation professionnel le IV 

E R L 734 3 cr. 

Atel ier de formation professionnel le V 
Identification, formulation écrite, critique théo
rique, mise en oeuvre concrète et. éventuelle
ment, évaluation critique, avec l 'aide d 'un pro
fesseur accompagnateur , d 'un élément de 
l'activité professionnel le de l 'enseignanl(e). 

E R L 740 

Rapport d 'atel ier I 

E R L 741 

Rapport d 'atel ier I 

E R L 742 

Rapport d 'atel ier II 

E R L 743 

Rappor t d 'atel ier II 

E R L 744 

Rappor t d 'atel ier III 

E R L 745 

Rappor t d 'atel ier III 

E R L 746 

Rapport d 'atel ier IV 

3 cr. 

6 cr. 

3 cr. 
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E R L 747 

Rapport d'atelier IV 

E R L 748 

6 cr . 

3 cr. 

E R L 7B2 3 cr. PTR 240 3 cr. 

Rapport d'atelier V 

Critique et évaluation, avec l 'aide d 'un profes
seur accompagnateur , d 'un atelier profession
nel. Éventuellement sera inscrit sous ce titre un 
atelier professionnel plus bref incluant une 
évaluation critique. 

E R L 758 3 cr. 

Thèmes d e ca téchèse 
Étude critique, théologique, exégétique. psy
cho-pédagogique, d 'un thème pris dans un 
programme ou dans l 'ensemble des program
mes. 

E R L 759 3 cr. 

Une foi a vec ou s a n s sacrement 

Étude exégét ique, théologique et p sycho 
pédagogique de la d imension sacramentel le, 
dans les p rogrammes et l 'enseignement reli
gieux du secondaire. 

E R L 760 3 cr. 

Eucharist ie et ense ignement religieux 
Étude de la présence de l 'Eucharistie et de 
l'initiation à l 'Eucharistie dans l 'enseignement 
religieux du secondaire. 

E R L 761 3 cr. 

Prat iques sacramente l les et ense ignement 
religieux 

Élude d 'un ou de plusieurs sacrement(s), en 
rapport a v e c une init iation sac ramen te l l e 
adaptée au secondai re. 

E R L 770 3 c r . 

Composan tes de l 'activité éducat ive 

Élude théologique, exégét ique e l p sycho 
pédagogique, des éléments en cause et è 
l 'oeuvre dans l'activité éducative de celui qui 
est dans l 'enseignement religieux. 

E R L 771 3 cr. 

Confl i ts d ' intérêts dans l 'enseignement 
religieux 

E R L 772 2 cr. 

Confl i ts d ' intérêts dans l 'enseignement 
religieux 

Analyse (héologique, exégétique et psycho
pédagogique, des facilités et difficultés, des 
résistances vécues par le professeur et les 
étudiant(e)s, dans les cours d 'enseignement 
religieux. 

E R L 780 3 cr. 

Écoute act ive et ense ignement rel igeux 1 

E R L 781 3 cr. 

Écoute act ive et enseignement religieux II 

Possibilité, nature et p lace d 'une écoute active 
comme technique d 'enseignement â l'intérieur 
de l 'enseignement religieux ; aspects psycho
logiques, exégétiques. théologiques el péda
gogiques. 

Cheminement dans la foi et ense ignement 
religieux I 

Possibilité d'identifier la nature et les phases 
d 'une c ro issance de la foi et d 'en tenir compte 
dans l'activité éducative : aspec ts psychologi 
ques , exégét iques, théologiques et pédagogi
ques. 

E R L 800 1 cr. 

R e c h e r c h e e n ense ignement religieux 

E R L 804 5 c r . 

R e c h e r c h e e n ense ignement religieux 

Étude personnel le guidée, d 'un ou de plu
sieurs aspec ts de l'activité éducat ive o u d e s 
p rogrammes en enseignement religieux, ayant 
pour objectif une formulation théorique criti
que et scientifique. 

PAS 

PAS 6393 3 c r . 

Église et monde e n espérance 
Redéfinition des rapports Église-monde selon 
la remise en p lace de l 'eschatologie dans la 
pensée de Metz e l Moltmann. Analyser diver
ses actions pastorales pour dégager les o rga
nisations ecclésiales capab les de porter, en 
vers la société, un rapport crit ico-créateur. 
Appl icat ion concernant les rôles poss ib les de 
l 'Egl ise dans le d ia logue Nord-Sud et la lutte 
d e s pays en voie de déve loppement , (cf. 
V . Cosmao) . 

PTR 

PTR 102 3 cr. 

Initiation aux prat iques pastora les 

C e cours v ise â identifier e l situer dans un c o n 
texte critique les orientations de la pastorale 
de l'Église et à initier à une act ion pastorale 
précise dans un champ particulier de la pasto
rale. Contenu ; En quoi consiste l 'action pasto
rale de l'Église ?. l 'évolution de la mission de 
l'Église depuis Vat ican II, les acteurs de la pas
torale : ministères el coresponsabil i té, les l ieux 
et les lo rmes de la participation dans l 'Egl ise, 
l 'étude plus systématique d 'une structure de 
participation - v .g. Le C P P ou autre, les limites 
et les chances de la paro isse et enfin les critè
res pour évaluer les nouveaux regroupements 
communautaires. 

PTR 104 3 cr. 

Psycho log ie rel igieuse 

L'objectif de c e cours veul permettre à l 'étu
d ian te ) de ta toi d'identifier les étapes de son 
cheminement rel igieux a l in d 'ê t re capab le 
d 'accompagner les f idèles dans leur démar
che vers une expérience chrétienne authenti
que. 

Psycho log ie rel igieuse I 

C e cours veut permettre à l 'éducateur de la foi 
d'identifier les étapes de son cheminement re
ligieux afin d 'être capab le d 'accompagner les 
jeunes dans leur démarche vers une expé
r ience chrét ienne authent ique. D imens ions 
psycholog iques présentes dans ce chemine
ment, 

PTR 241 3 cr. 

Psycho log ie rel igieuse II 
C o m m e tout intervenant soc ia l , l 'animateur de 
pastorale pose d e s gestes professionnels qui 
tout en étant accordés à son tangage, visent la 
fécondité et l 'efficacité. Pour c e faire, il lui con 
vient d 'emprunter les mêmes vo ies d' interven
tion que d'autres professionnels oeuvrant au 
sein d'activités de sc iences humaines. 
Il doit donc se sensibi l iser à la structuration du 
contenu de l 'animation, aux techniques d ' in
tervention de cel le-c i . et posséder la maîtrise 
pratique des comportements e l des gestes in
hérents à ce l le-c i . C e cou rs v ise d o n c comme 
but ultime d 'a ider les étudiant(e)s actuel(le)s 
en théologie à devenir de m e i l l e u r e s interve
n a n t e s professionnel(le)s en animation pas
torale auprès de la cl ientèle pointée par eux et 
e l les. 

PTR 301 3 cr. 

Évangôl isat ion et communicat ion 

L e s déve loppements que conna issent les 
moyens de communicat ion ne constituent pas 
seulement de nouveaux instruments qu'i l suffi
rait s implement d 'apprendre à manipuler cor
rectement. Les médias forment la quotidien
n e t é , l ' h o r i z o n m e n t a l e l a f fect i f d e l a 
personne. Jour après jour, ils insinuent de 
nouvel les façons d'être, de sentir et de penser. 
Le langage lui-même reçoit un tout autre statut. 
À travers l 'apparit ion d 'une multiplicité de co 
des d 'express ion , nous assistons à une pro
fonde redistribution des symboles. C e con 
texte culturel créé par le jeu multiforme d e s 
médias transforme nos percept ions de certai
nes réalités : le temps et l 'histoire, l ' espace et 
le monde, la vérité et l 'erreur, le bonheur et le 
plaisir, la mort e l l 'existence. En fonction de ce 
déplacement culturel, que deviennent les l igu
res fondamentales de la foi chrétienne : D ieu, 
le Christ, l 'Église, les sacrements ? 

Comment a lors l 'Église doit-elle accompl i r s a 
mission d 'annoncer l 'Évangi le? Paul Tillich 
suggère une réponse que nous voulons expl i
citer par c e cours : « Communiquer l 'Évangile, 
c 'est le présenter à des gens de telle manière 
qu ' i l s so ient e n mesu re d e déc ide r eux -
mêmes pour ou contre lui. Tout c e que nous 
pouvons faire, c 'est de rendre possib le une 
vraie décis ion. • 

PTR 330 3 cr. 

Stage 

Vers la fin d 'une période de formation plus 
académique, le S tage offre aux é tud ian ts ) de 
3 e année du baccalauréat l 'occas ion de con 
fronter leurs apprent issages sur un terrain 
d'intervention concrète où il(s) peut(vent) met
tre à profit leurs études théologiques. L 'objec
tif est de rendre l 'étudiant capab le de faire une 
évaluation crit ique d 'une activité pastorale. 
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PTR 340 3 Cr. 

Atel ier d ' intégrat ion pastora le 
Plusieurs étudiants e n théologie ont un vécu 
pastoral constitué d 'expériences de part icipa
tion, d 'observat ions, et de motivations profes
sionnelles. C e vécu pastoral peut-il être relié à 
leur vécu académique ? L'objectif est de per
mettre aux étudiants d'établir des l iens entre 
l 'apprentissage académique et la réalité pas
torale. 

PTR 710 1 cr. 

Identification du vécu pastoral I 

PTR 711 1 cr. 

Identification du vécu pastoral 11 

PTR 712 1 cr. 

Identification du vécu pastoral III 

À l 'aide d 'une grille, l'étudiant identifie ; 

1) s e s o r i e n t a t i o n s d ' a c t i o n ( ob j ec t i f s -
évaluations-projets) et c e qui le fait agir, et 
agir de telle ou telle façon, à savoir : 

2) le souhaitable (ses finalités, idéaux c o n 
cernant les jeunes, le mil ieu, etc) 

3} s es percept ions de la réalité. 

Cette identification porte sur trois champs , les 
jeunes (l), l 'école (II) et l 'Église (III) 

PTR 730 3 cr. 

Atel ier de formation professionnel le I 

PTR 731 3 cr. 

Atel ier d e formation professionnel le II 

PTR 732 3 cr. 

Atelier d e formation professionnel le III 

PTR 740 3 Cr. 

Rapport d'atelier I 

PTR 741 6 Cr. 

Rapport d 'atel ier I 

PTR 742 3 cr. 

Rappor t d'atelier 11 

PTR 743 6 cr. 

Rappor t d'atelier II 

PTR 744 3 cr. 

Rappor t d 'atel ier (Il 

PTR 745 6 cr. 

Rapport d 'atel ier III 

Dans cet ensemble, les cours se déroulent 
tous de la même façon. C e ne sont que les su 
jets d 'observat ions ou d 'exerc ices qui chan
gent. C e s activités ont comme objectif : aider 
l 'animateur à acquérir d iverses habiletés e n 
animation pastorale dans la pratique et par la 
pratique. 

- savoir planifier une activité ; 
- savoir formuler un objectif à partir d 'une 

analyse de situation ; savoir inventer d e s 
activités pertinentes pour l'atteinte de l 'ob
jectif ; 

- savoir utiliser d iverses techniques d 'ani 
mation ; 

- savoir favoriser la pr ise de parole des jeu
nes dans l 'organisation et la réalisation 
des activités ; 

- savoir évaluer son act ion ; 
- savoir réorienter constamment son act ion ; 
- savoir intégrer dans sa réflexion sur l 'ac

tion d e s contextes crit iques reçus dans 
d 'autres cours. 

PTR 750 2 cr. 

Explorat ion du vécu religieux d e s 
an imateurs 

Après s'être approprié les résultats d 'une en
quête sur le vécu religieux des animateurs de 
pastorale scolai re au Québec et s 'y être c o n 
frontés, les participants peuvent retracer leur 
cheminement religieux et voir comment te con 
tact avec les jeunes et le travail professionnel 
l 'a ou non influencé. Ils peuvent faire une typo
logie d e s d ivers cheminements et interpréter 
théologiquement la p lace du • vécu • et de la 
doctr ine dans la tradition chrétienne. 

PTR 751 2 Cr. 

Théologie d u vécu religieux d e s an imateurs 
Faisant suite au précédent, c e cours veut da
vantage faire la théologie de la fonction d 'ani 
mation pastorale et de la p lace du vécu reli
g i e u x d e l ' a n i m a t e u r et d e c e l u i d e s 
participants à une activité pastorale. O n met 
auss i au point l ' importance de l 'expression 
des uns qui appellent et inspirent l 'expression 
des autres. O n voit comment l 'énergie est là e l 
que le renouveau de l 'Église passe par cet ac 
cuei l du • vécu religieux • des chrétiens, vécu 
trop souvent enfermé ou camouflé dans un 
langage officiel. 

PTR 752 1 cr. 

Références théologiques e n pastora le I 

PTR 753 1 cr. 

Références théologiques e n pastora le II 

PTR 754 1 cr. 

Références théologiques e n pastorale III 
Dans toute pratique pastorale, on peut retracer 
d e s c o n c e p t i o n s de D i e u , du Chr i s t , du 
monde, de l 'Église, tout un ensemble de sym
boles et d ' idées théologiques. Le cours amène 
le pasteur à consc ienl iser cette théologie qui 
sert implicitement de référence à son action. À 
l 'aide d 'autres cadres théologiques, il peut 
a lors comparer , critiquer, reformuler la théolo
gie de sa pratique. 

PTR 755 1 cr. 

Miss i on de l 'Église et prat iques pas tora les I 

PTR 756 1 cr. 

Miss ion de l 'Église et prat iques pastora les II 

PTR 757 1 cr. 

Miss ion d e l 'Église et prat iques 
pastora les III 

Vat ican II a insufflé un élan â (a pastorale en re
déf inissant la m iss ion d e l 'Eg l ise dans le 
monde. Ou 'en est-il que lques années après ? 
Comment analyser les orientations pastorales 
que se donnent pasteurs, communautés chré
tiennes, régions pastorales, d i o c è s e s ? C e s 
orientations correspondent-el les à la mission 
de l 'Église et aux besoins du milieu ? Par une 
observat ion systématique de la réalité pasto
rale, ce cours essa ie de répondre à c e s ques
tions en identifiant les objectifs des agirs pas 
toraux, en recherchant une cohérence dans la 
pastorale d 'ensemble et e n situant les prati
ques par rapport aux polit iques ecclésiales. 

PTR 758 1 cr. 

Improvisation et démarche crit ique e n 
pastorale I 

PTR 759 1 Cr. 

Improvisation et démarche crit ique e n 
pastorale II 

PTR 760 1 cr. 

Improvisation et démarche crit ique e n 
pastora le III 

Le pasteur est un théoricien de l 'action qui 
s ' ignore souvent. L 'analyse systématique de 
son act ion révèle des objectifs, des stratégies, 
d e s percept ions de soi et des autres qui peu
vent se ramener à des modèles d 'act ion identi
f iables : animation de g roupe, counset l ing, in
tervention co l lect ive, pédagog ies d i ve rses , 
etc. Dégager la cohérence de c e s modèles de 
référence, la théoriser avec rigueur : comparer 
c e s modèles et les critiquer â l 'aide d 'autres 
modè les poss ib les . Voi là les object i fs du 
cours, qui comprend des interventions magis
trales, du travail d 'équipe et du travail person
nel. 

PTR 761 1 Cr. 

Prat ique pastora le : condi t ionnements 
soc iaux I 

PTR 762 1 cr. 

Prat ique pastora le : condi t ionnements 
soc iaux II 

PTR 763 1 Cr. 

L'analyse socio logique de l 'action pastorale 
révèle une v ision propre de la société québé
co ise , des rapports soc iaux, du milieu d'inter
vention et de la p lace qu 'y tiennent la rel igion 
et l 'Église. Cette v ision est constituée d 'un 
ensemble de représentations qui influencent 
d i rectement la pratique pas tora le . Comp te 
tenu des mouvements sociorel ig ieux récents 
au Québec, le cours v ise à dégager et critiquer 
certains modèles et p rocessus soc iaux sous-
jacents aux pratiques pastorales. 

PTR 764 2 cr. 

Nouveau rapport Égl ise-École 
Interprétation socio logique et théologique des 
mutations culturelles au Québec et des rap
ports à créer entre une Église et une École qui 
évoluent. 
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P T B 7 6 S 2 cr. 

Corrélat ion foi et culture d e s j eunes 
A partir d 'anafyses d'activités pastorales, ré
flexion sur les apprent issages de la symbol i 
que chrétienne et d e l ' intégration culture et foi. 

PTR BOO 1 cr. 

R e c h e r c h e e n pastorale sco la i re 

PTR 801 2 cr . 

R e c h e r c h e e n pastorale sco la i re 

PTR 602 3 cr . 

R e c h e r c h e e n pastorale sco la i re 

PTR 803 4 cr. 

R e c h e r c h e e n pastorale sco la i re 

PTR 805 6 cr. 

R e c h e r c h e e n pastorale sco la i re 
Exploration du terrain, mise au point d ' instru
ments, cueillette de données, se lon le p lan de 
l'étudiant ou de l 'équipe. C e s recherches se 
font habituellement plus â partir d 'observa
tions, de rapports d'activités ou de pol i t iques 
d 'act ion. El les sont rarement des revues de lit
térature ou d e s product ions théoriques. 

PTR 810 1 cr. 

Lectures dir igées 

En plus de la lecture et du résumé de lectures, 
cette démarche comporte une présentation 
par les professeurs d e la problématique dans 
laquelle les lectures peuvent être pertinentes 
pour la formation d e s animateurs et un sémi
naire où les résumés de lecture sont présentés 
el discutés par l 'ensemble. Pour les régimes 
particuliers, on puise dans la banque selon les 
intérêts de l 'étudiant. 

SHR 

SHR 200 3 cr. 

Méthodologie scienti f ique dans l 'étude d e s 
religions 

Quand e l les étudient les rel igions, les sc iences 
humaines doivent-elles mettre e n vei l leuse 
leur visée scientifique ? Quel les sont les princi
pales hypothèses des grands courants soc io
log iques dans l 'étude d e s rel igions ? Que l 
q u e s traits carac tér is t iques d e l 'h istoire 
comparée des rel igions, de la phénoménolo
gie de la rel igion, de la phi losophie de la reli
gion, de la religiologie. 

SHR 330 3 cr. 

Rencont re d e s rel igions 
Les objectifs de c e cours sont 1) permettre à 
l ' é tud iant d e s e s i tuer pa r r appor t aux 
• croyants » qui s e rattachent à une tradition 
religieuse autre que la tradition chrétienne ; 2) 
identifier les problèmes que soulèvent les d i 
verses tentatives d' interprétation théologtque 
des autres religions ; 3) s e familiariser a vec 
une formulation sociologique du problème de 
l ' interprétation des civil isations. 

S H R 350 3 cr. 

Soc io log ie historique du chr is t ianisme 
Le cours consistera en une présentation d 'un 
certain nombre de recherches soc io log iques 
portant sur l 'origine et l 'évolution d u christ ia
nisme en corrélation avec les facteurs soc io -
économiques et culturels. 

quest ions les plus difficiles à résoudre. Pour
quoi ? 

SHR 381 3 cr. 

E x a m e n du p rob lême d e s no rmes dans la 
société 

Partant de la constatation que les idéaux et les 
normes moraux varient dans le temps et dans 
l ' espace, on se demandera s ' i l y a un rapport 
entre c e s variations mora les et les variations 
soc ia les . Les objectifs du cours sont : 1 - Initier 
à l 'approche soc io log ique des faits moraux ; 
2 - Distinguer le n iveau épistémologique de la 
soc io logie de la morale par rapport aux philo-
soph ies et théologies morales ; 3 - Rendre 
l 'étudiant apte à comprendre e l à utiliser d 'une 
façon critique les études soc io log iques dans 
c e domaine. 

SHR 700 4 cr. 

Islam e n Égypte et judaïsme e n Israël 

À l 'aide d 'un Cahier d 'auto-apprent issage, 
l 'étudiant se famil iarisera avec un certain nom
bre de recherches c lass iques et récentes sur 
c e s deux traditions rel igieuses et avec leurs 
caractérist iques particulières dans le contexte 
d e c e s deux pays. 

SHR 701 2 cr. 

Mini-projet 

Il s 'agit d 'un projet de recherche qui compren
dra les éléments suivants : 1- sélection d 'un 
thème particulier de recherche pouvant éven
tuellement donner l ieu à la réalisation d 'un outil 
d idact ique ; 2 - p lan provisoire de l'outil d idac
tique envisagé ; 3 - possibil i tés d'util isation de 
cet outil dans un p rogramme scolaire : 4 -
sources documentaires. 

SHR 702 1 cr. 

Rel ig ion et société dans l 'État d ' Israël 

C e cours e s l l 'approfondissement d 'un certain 
nombre d e points abordés a v e c le cou rs 
S H R 700. 

SHR 703 1 cr. 

Rel ig ion et soc iété e n Égypte 
C e cours est l 'approfondissement d 'un certain 
nombre de points abordés a v e c le cou rs 
S H R 700. 

SHR 704 3 cr. 

Stage d 'étude e n Égypte 

A u cours de c e stage, trois types d'activités 
sont prévus : 1- conférences par des universi
taires et des personnes-ressources sur cha
cun d e s quatre thèmes majeurs du projet ; 2 -
séances d ' immersion culturelle ; 3 - séjour de 
que lques jours dans des familles. A u retour, 
chacun des participants devra remettre un 
rapport de voyage résumant les pr incipales 
observat ions qu'i l aura notées dans son jour
nal de voyage. Il est suggéré de suivre le p lan 
suivant : a) c e que le voyage a ajouté à m a 
compréhension du ou des pays visités ; b) c e 
qui m 'a le plus surpris. Pourquoi ? c) c e que 
j 'a i t rouvé le p lus intéressant. Pourquoi ? d) c e 
qui m'est apparu le plus difficile â accepter . 
Pourquoi ? e) c e qui soulève chez moi les 

SHR 705 4 er. 

Outi l d idact ique sur l ' Islam e n Egypte 

Il s 'agit de la m ise au point d 'un outil d idact i
que comportant les é léments suivants : 1 - do 
cument faisant étal d e s recherches effectuées 
au retour du voyage sur le thème chois i avant 
le départ, des remarques d e s a ccompagna 
teurs et d e s informations recuei l l ies pendant le 
voyage : 2 - d iaposit ives illustrant certains as 
pects du thème étudié avec commentaires et 
gu ide d'uti l isation ; 3 - bande sonore suscept i 
ble d 'être utilisée pour illustrer certains as 
pects du thème étudié. 

SHR 710 4 cr. 

Outi l d idact ique sur l es au tochtones du 
Québec 

Il s 'agit de mettre au point du matériel d idact i
que destiné à améliorer le système d 'ensei 
gnement en rapport a vec les autochtones. 

SHR 729 6 cr . 

Projet pédagogique a v e c l es Montagna is 
D e s c r i p t i o n e t é v a l u a t i o n d ' u n p r o j e t 
d ' échange culturel entre un g roupe d 'é tu
diants d ' une polyvalente de l 'Estr ie e l un 
g roupe d 'étudiants montagnais de la réserve 
d e Betsiamites. 

SHR 750 1 cr. 

Développement d e s s c i e n c e s humaines d e s 
rel ig ions 

C e cours présente les objectifs, les méthodes 
et les acquisi t ions des multiples d isc ip l ines 
qu 'on rassemble habituellement sous la caté
gorie sc iences humaines des rel igions. 

SHR 751 2 cr . 

S c i e n c e s humaines v s autres d iscours sur 
la rel igion 

C e cours v isera à situer l 'étude scientif ique 
des religions à l 'intérieur des sc iences et face 
aux autres d iscours sur la rel igion. 

SHR 752 2 cr. 

Rencon t re d e s rel igions 
Ana lyse de que lques ouvrages soc io log iques 
sur le p lural isme et les phénomènes d 'accul tu
ration et de que lques pr ises de posit ion théolo
g iques sur la rencontre du christ ianisme et des 
rel igions d u monde. 

SHR 757 3 cr. 

Étude scienti f ique d e s rel ig ions 
C e cours a c o m m e objectif de définir les ob 
jectifs, la méthode et les condit ions de l 'étude 
scientif ique des rel igions. 

SHR 600 1 cr. 

R e c h e r c h e e n s c i ences humaines d e s 
rel igions 

Sélection d 'un thème, mise au point d 'une bi
bl iographie sélective, élaboration d 'une pro
b l é m a t i q u e s c i o l o g i q u e o u p s y c h o 
socio logique, appl icat ion de la problématique 
au thème chois i . 
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SHR 821 2 Cr. SHR 866 2 cr. 

L'Hindouisme hier et aujourd'hui 
Étude des principaux éléments de la vision re
ligieuse hindoue, du rituel hindou et du sys
tème des castes. Exploration de la mythologie 
hindoue et de quelques textes de la littérature 
sacrée. Étude de l'histoire et de la géographie 
de l'Inde. Exploration de quelques courants 
philosophico-religieux. 

SHR 827 2 cr. 

Le Bouddhisme en Inde et au Japon 

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

SHR 841 3 cr. 

Séminaire I 

SHR 842 3 cr. 

Séminaire II 
Mise en commun et discussion d'activités pré
paratoires à la rédaction du mémoire. 

SHR 650 3 cr. 

Sociologie de la religion 

Les grands classiques en sociologie de la reli
gion. 

SHR 651 2 cr. 

Sociologie des religions - aire française 

Étude des principaux courants en sociologie 
des religions de Durkheim à nos jours. 

SHR 853 2 cr. 

Sociologie des religions - aire allemande 
Analyse et comparaison de deux théories an
tagonistes : K. Marx et F. Engels, d'une part, et 
M. Weber et E. Trœltsch d'autre part. 

SHR 855 2 cr. 

Sociologie des religions - aire anglo-
américaine 

Les vicissitudes et multiples variantes de l'ana
lyse fonctionnaliste. 

SHR 864 1 cr. 

Le catholicisme au Québec 
Survol el mise en perspective sociologique de 
l'histoire de l'Église catholique au Québec de
puis la conquête. 

SHR 865 1 cr. 

Catholicisme institutionnel et populaire au 
Québec 

La révolution tranquille a marqué le tournant 
de l'histoire de l'Église catholique au Québec. 
Après s'être construit une place privilégiée, à 
travers le XIX*™ et la première moitié du XX e 

siècle, comme porte-parole et support de 
l'identité nationale des canadiens-français, 
elle s'est vue confrontée aux problèmes d'une 
société nouvelle et contestée, comme bloc 
idéologique, par la montée d'une nouvelle 
classe désormais proche du pouvoir. Quelle 
parole développera-t-elle dans ('après coup 
de cette mutation ? Quelle place tiendra-t-elle 
dans la nouvelle société québécoise ? 

SHR 669 3 cr. 

Idéologies religieuses et pensée sociale au 
Québec 

Ce cours identifiera dans un premier temps la 
nature et la fonction sociale de l'idéologie. 
Dans un second temps, la réflexion cherchera 
à dégager l'impacl de l'idéologie religieuse 
sur la pensée sociale de l'après-guerre au 
Québec. Dans ce champ de réflexion seront 
choisis des points plus révélateurs de l'idéolo
gie religieuse. 

SHR 870 1 cr. 

Religions diverses au Québec 

Analyse sociologique de la multiplication et du 
recrutement des « nouvelles religions » au 
Québec. 

SHR 871 1 cr. 

Analyse des diverses religions au Québec 
En dehors du courant catholique majoritaire, il 
existe au Québec de nombreux autres cou
rants religieux et para-religieux. Est-il possible 
d'en établir le répertoire ? Que savons-nous 
d'eux ? Quelles fonctions remplissent-ils dans 
notre société ? 

SHR 872 2 cr. 

Catholicisme institutionnel et populaire au 
Québec 

Mini-recherche sur la religion au Québec 

Mise en route d'une recherche personnelle sur 
un aspect particulier de la religion au Québec, 
vg. définition de la problématique, délimitation 
d'un cadre d'analyse théorique, détermination 
d'un mode de vérification empirique, éléments 
de bibliographie. 

SHR 8683 3 cr. 

Séminaire de recherche : la culture 
indienne 
Exploration d'un aspect particulier de la cul
ture indienne contemporaine. Tradition et 
changement. Importance du facteur religieux. 

THL 

THL 100 3 cr. 

Qui est Jésus-Christ ? 

Ce cours veut aider l'étudiant à saisir globale
ment le mystère chrétien présenté dans la Ré
vélation chrétienne et comprend les éléments 
suivants : une réflexion catéchétique permet
tant d'approfondir le projet évangélique de Jé
sus réalisant le salut dans le monde ; un retour 
aux programmes de catéchèse pour y décou
vrir le lien avec cette réflexion. 

THL 111 3 cr. 

Peuple de Dieu, une réalité à bâtir 

Le cours se divise en 3 parties : 

1 ) L'Église vue comme mystère et sacrement 
du salut pour le monde : 

2) le baptême présenté comme l'entrée en 
communion de foi avec l'Église du Christ ; 

3) la pastorale du baptême vue comme un 
moyen privilégié de participer avec d'au
tres chrétiens à la mission d'évangélisa-
tion de l'Église. 

Le cours veut permettre à l'étudiant 1) d'inter
roger ses connaissances sur l'Église et le bap
tême, et de prendre conscience de certains 
conditionnements el d'explorer de nouvelles 
avenues ; 2) de s'engager dans la recherche 
d'une vitalité chrétienne plus signifiante et plus 
agissante. 

THL 120 3cr. 

Croire aujourd'hui, un héritage ou un 
projet ? 

Ce cours se propose d'analyser ce que de
viennent l'espérance, la charité et la for dans 
un monde qui vit des transformations profon
des au niveau culturel, socio-politique et reli
gieux, transformations qui atteignent l'individu 
comme homme, comme citoyen, comme 
croyant. 

THL 153 3 cr. 

La prière dans l'expérience chrétienne 

Le vécu récent de la prière au Québec donne 
lieu à bien des interprétations ; comme en 
d'autres phénomènes culturels et cultuels, on 
peut y voir un pur passé ou une volonté de re
nouer des racines et une fuite par en avant ou 
un présent chargé de promesses. Le cours sur 
la prière dans l'expérience chrétienne entend 
articuler, sur ta base d'une relation détermi
nante à Dieu, les coordonnées indissociables 
de l'intériorité, de la communication avec au
trui, dans la pleine communion au monde. Des 
textes empruntés à l'histoire de la spiritualité 
permettront de poursuivre l'intégration per
sonnelle et théologique. 
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THL 200 3 cr. 

Anthropologie théologique fondamentale 
Ce cours comprend les éléments suivants : 
d'abord une grille d'identification des princi
paux axes de l'expérience chrétienne. Puis 
l'on dégage la structure de l'homme à l'écoute 
d'une parole éventuelle de Dieu dans l'his
toire : une interprétation fondamentale de 
l'homme dans le contexte de la Révélation 
faite à l'homme. L'initiation méthodologique à 
la théologie comporte les questions suivantes : 
la dimension anthropologique inhérente à tout 
discours théologique ainsi que la place de 
l'anthropologie théologique dans l'ensemble 
de (a théologie, puis visée formelle de la théo
logie parmi les multiples discours sur 
l'homme. 

THL 201 3 cr. 

Révélation et tradition 

L'objectif de ce cours est de préciser la signifi
cation de la Révélation chrétiennne. préparée 
de façon privilégiée dans l'Ancien Testament, 
accomplie dans le Christ, transmise de façon 
authentique dans et par l'Église, par divers 
moyens dont principalement : l'Écriture inspi
rée, la Tradition ecclésiale, le Magistère, etc... 

THL 202 3 cr. 

Théologie de la foi 

L'objectif de ce cours esl de préciser la signifi
cation du «croire chrétien aujourd'hui». Il 
s'agit donc de réfléchir Ihéologiquement sur 
l'acte de foi lui-même, sa nature, ses causes, 
ses conditions de possibilité dans le contexte 
contemporain. Vatican II (Révélation no : 5) 
définit la foi ainsi : « Par elle, l'homme s'en re
met tout entier, librement à Dieu, en apportant 
au Dieu Révélateur la soumission complète de 
son intelligence et de sa volonté... ». Quel est 
te sens, et quelles sont les implications de 
cette formule ? 

THL 210 3 cr. 

Sacramentalité 

Étude des éléments symboliques de l'expres
sion de l'homme. Mise en place des compo
santes, des éléments et des dimensions de 
l'expression sacramentelle des chrétiens. Pré
sentation des actions sacramentelles des 
chrétiens à l'intérieur de la sacramentalité du 
Christ et de l'Église. Grandes étapes de la 
compréhension de l'Église dans sa façon de 
vivre sacramenteltement sa relation à Jésus. 
Christ et Seigneur. 

THL 220 3 cr. 

Thèmes patristiques 
Ce cours vise à comprendre et utiliser la Tradi
tion comme source et image de la théologie. 
Inter-relations foi (Écriture) et culture. Con
tenu : la littérature palrislique comme élément 
et image de la Tradition. La Tradition comme 
recherche d'une foi incluant une confrontation 
entre les Écritures et la culture. Le moment de 
la Tradition vécu par les Pères ; en quoi sont-
ils * pères • de l'Église ? Illustration et possibi
lité d'identification de la dialectique des élé
ments foi-Écriture en eux-mêmes et dans leurs 
rapports. Les Pères et le moment de la Tradi
tion vécu aujourd'hui. 

THL 230 3 cr. 

Histoire de l'Église primitive 
Le christianisme, des origines au IVe siècle. Le 
judéo-christianisme el la gnose. La vie des 
premiers chrétiens. Le culte, les ministères, le 
premier art chrétien. Les relations entre chré
tiens et païens. Le christianisme de l'Empire : 
des persécutions à la victoire de Constantin. 
La crise arienne. Le catholicisme, religion 
d'État. Les débuts du monachisme. Livre de 
base : M. SIMON et A. BENOIT, Le judaïsme et 
le christianisme antique (Nouvelle Clio. 10). Pa
ris. P.U.F., 1968. 

THL 301 3 cr. 

THL 232 3cr. 

Église et société aux 19° et 20* siècles 
Tout en fournissant une vue d'ensemble de 
l'évolution des Églises aux XIXe et XX e siècles, 
le cours s'organise autour de 3 thèmes princi
paux : 

RELATIONS ÉGLISES-ÉTATS. France : de la 
Révolution française â la politique de laïcisa
tion. Italie : de la question romaine aux Ac
cords du Latran (1848-1929). Les Églises face 
aux régimes totalitaires (1917-1945). Église et 
révolution en Amérique latine. 

RELATIONS ÉGLISES-MONDE. Les Églises 
face à la déchristianisation des masses et au 
problème ouvrier : le christianisme social. l'Ac
tion catholique, les prêtres ouvriers. Les mis
sions. 

DÉBATS IDÉOLOGIQUES. Libéralisme el ul-
tramontanisme au XIXe siècle. Église et nou
velles idéologies (socialisme, fascisme, com
munisme, personnalisme). De Vatican I (1870) 
à Vatican II (1965). 

THL 233 3 cr. 

Histoire religieuse du Québec 
Permettre à l'étudiant de se faire une idée per
sonnelle et valable sur le plan scientifique de 
l'évolution religieuse du Québec. On choisira 
un certain nombre de thèmes, surtout dans la 
période allant de 1840 à nos jours. Par exem
ple : attitudes de l'épiscopat face au pouvoir 
britannique. Le clergé et les troubles de 1837. 
Le renouveau catholique de 1840. L'anticléri
calisme des Rouges (1848-1870). Ultramonta-
nisme vs libéralisme. Action de l'Église face à 
l'industrialisation et aux problèmes sociaux. 
Les débats idéologiques : nationalisme, éta-
tisme, communisme. Mgr Charbonneau et la 
grève de l'amiante (1949). La contestation du 
cléricalisme (1948-1965). La révolution tran
quille et la sécularisation. Livre de base : Nive 
VOISINE, Hist. de l'Église catholique au Qué
bec (1608-1970) Mtl, Fides. 1971. 

THL 300 3 cr. 

Le Christ 
Comment bâtir une christologie aujourd'hui, 
en tenant compte des progrès de l'exégèse bi
blique, de la tradition des grands conciles 
christologiques et du besoin d'actualisation de 
ce mystère central de notre foi ? 

Les objectifs majeurs poursuivis sont : 

1- Information sur les données fondamenta
les de la christologie, situées dans leur 
contexte culturel ; 

2 - essai de théologie systématique sur la per
sonne et la mission de Jésus ; 

3 - essai de réinterprétations pour aujourd'hui 
de ces données ; 

4 - critique de certaines christologies nouvel
les. 

L'Église 

Une meilleure prise de conscience s'exerce 
présentement sur les mouvements qui façon
nent l'Église du Québec : les multiples visages 
des communautés chrétiennes, le pluralisme 
des options pastorales et les modèles ecclé-
siologiques, l'organisation des Églises et les 
conflits en présence, l'originalité de l'Église du 
Québec dans l'Église universelle, etc. Ces 
mouvements divers représentent autant de 
dossiers possibles pour approcher le mystère 
de l'Église : communauté des chrétiens, au 
service de l'Évangile de Jésus-Christ au coeur 
du monde. 

THL 302 3 cr. 

Le mystère de Dieu 

L'objectif de ce cours est de fournir les élé
ments nécessaires à une critique de la con
naissance de Dieu. Ce cours examine les trois 
questions suivantes : -l'homme est-il capable 
de parler de Dieu ? -que vaut un discours sur 
Dieu ? -comment l'homme affirme-t-il Dieu ? 

THL 303 3 cr. 

Théologie de la création 
Sans s'attarder aux aspects philosophiques et 
scientifiques du problème, le cours voudrait 
dégager la signification théologique de la 
création et manifester le rôle de l'homme dans 
le monde créé. Il s'interrogera aussi sur la ma
nière de parler aujourd'hui du mystère de Dieu 
et de la création, en continuité avec toute l'his
toire du salut, qui est. aujourd'hui comme hier, 
la révélation amoureuse du Dieu caché. 

THL 304 3 cr. 

Eschatologie et espérance 

Comment penser l'espérance chrétienne dans 
un monde aux prises avec des réalités tou
jours présentes comme la souffrance, l'échec, 
la mort, mais aussi des utopies et des espé
rances toujours vivantes ? Le but du cours est 
d'examiner cette question à partir de la ré
flexion théologique des vingt dernières années 
particulièrement de la « théologie de l'espé
rance » de Moltmann. 

THL 307 3 cr. 

L'Esprit-Saint 

D'abord faire l'étude de toutes les références 
de l'Ancien Testament qui parlent de l'Esprit, 
pour découvrir que non seulement il était pré
sent avant la venue de Jésus, mais qu'en plus 
la façon dont les gens l'ont compris a évolué 
au cours des siècles. Dans le Nouveau Testa
ment, voir comment saint Paul, saint Luc et 
saint Jean ont expliqué l'Esprit-Saint et son ac
tion (les charismes et autres) aux chrétiens. 
Enfin, partant des Pères de l'Eglise, tenter de 
saisir en quoi l'Église orthodoxe et l'Église ro
maine diffèrent dans la présentation qu'elles 
nous font de l'Esprit et enfin identifier quelques 
signes qui permettent de voir que notre monde 
est toujours influencé par la puissance de ce 
même Esprit. 
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THL 309 3 cr. 

Théologie de la libération 
Lors de la Conférence des évêques latino-
américains à Puebla (1979), le pape Jean-
Paul Il avait dit que l'Église latino-américaine 
interpellait l'Église universelle. Dans ce sens la 
théologie latino-américaine dite • de la libéra
tion • ne doit pas être considérée comme un 
produit exotique mais plutôt comme une théo
logie prophétique. 

Le but de ce cours est donc d'introduire les 
étudiants dans cette démarche et ce contenu 
prophétiques. 

THL 310 3 cr. 

Théologie mariale et féminisme 

La place traditionnelle et le rôle traditionnelle
ment conférés comme Vierge et mère à Marie 
dans la tradition catholique se trouvent remis 
en question à notre époque par la montée du 
féminisme et l'éclatement des stéréotypes 
sexuels el sexistes. Une réflexion sur la doc
trine au sujet de Marie et sur l'anthropologie 
qui la soustend paraît une tâche bien accordée 
aux signes des temps. 

THL 311 3 cr. 

Les signes sacramentels de l'option 
chrétienne 

Le renouveau de ces trois pratiques sacra
mentelles pose de grandes questions aux 
chrétiens et aux agents de pastorale : Bap
tême : Ne devrait-on pas retarder le baptême 
et laisser l'enfant choisir par lui-même ? A quoi 
s'engage une Église qui baptise un enfant ? 
Quel sens donner au baptême chrétien ? Quel
les pratiques adopter ? Réconciliation : Com
ment l'Église voit-elle sa mission de réconcilia
tion dans le monde actuel 7 Comment situer la 
pratique liturgique de réconciliation dans une 
mission plus globale ? Oction des malades : 
Quelle est l'histoire de ta pastorale de l'Église 
en face de la maladie et de la mort ? Quelles 
sont les orientations actuelles ? 
Les objectifs du cours sont : 

1- Permettre â l'étudiant d'acquérir une syn
thèse historique, théologique, et liturgique 
des grandes questions concernant ces 
pratiques sacramentelles. 

2 - Lui donner un certain nombre de concepts 
el d'instruments nécessaires à un discours 
théologique sérieux. 

3- Lui permettre d'acquérir une capacité 
d'identification et d'évaluation critique et 
prospective de ces pratiques. 

THL 312 3 cr. 

Confirmation et Eucharistie 
De Jésus à aujourd'hui. l'Eucharistie des chré
tiens a connu une grande évolution, tant dans 
sa structure liturgique que dans ses appro
ches théologiques. Tout en cherchant â entrer 
plus profondément dans le mystère eucharisti
que, ce cours identifiera un certain nombre 
d'aspects que la tradition chrétienne a attribué 
à l'Eucharistie. Il s'agira de montrer l'évolution 
historique, liturgique et théologique de ces di
mensions et de voir leur traitement dans la 
structure actuelle de l'Eucharistie. 

La démarche de la confirmation suscite beau
coup de problèmes. Quel est son sens dans 
l'initiation chrétienne? À quoi se référé-t
elle - ? Quelles sont ses relations avec le de
venir chrétien, l'être ecclésial et l'Esprit-
Saint ? 

THL 313 3 cr. 

Le mariage des chrétiens 
De tout côté, l'institution sociale du mariage 
est remise en cause. Les chrétiens ne peuvent 
être à l'abri du raz de marée qui ébranle ce 
qui. jusqu'à tout récemment, était considéré 
comme des plus stable. 

Un défi se présente aux chrétiens d'au
jourd'hui : retrouver la signification sacramen
telle d'une réalité humaine en voie d'évolution. 
C'est dans ce contexte que s'inscrit ce cours 
dont les objectifs se décrivent comme suit : 

1- Amener ("étudiant à identifier les diverses 
composantes de l'évolution actuelle du 
mariage ; 

2 - amener l'étudiant â une connaissance his
torique de la prise de conscience progres
sive de la sacramentalité de l'institution du 
mariage ; 

3 - habiliter l'étudiant à se donner des élé
ments théologiques de réflexion sur le ma
riage ainsi qu'une méthode d'analyse 
théologique. 

THL 314 3 cr. 

Les ministères de l'Église 
L'effort de Vatican II pour repenser le visage 
de l'Église et la nouvelle conscience de res
ponsabilité qui surgit un peu partout, amène à 
repenser le rôle des différents participants à 
l'intérieur des communautés chrétiennes. Les 
responsabilités traditionnelles propres au prê
tre sont en train de se modifier au profit de tout 
chrétien, tant au niveau de l'animation et de la 
liturgie qu'à celui de la mission même des 
communautés locales. Quels changements 
sont en train de se produire ? Quels sont ces 
nouveaux ministères qui prennnent forme ? 
Sur quelle ecclésiologie se fondent-ifs ? Quel 
lien établir entre les ministères « laïcs > et les 
ministères « ordonnés >. C'est dans ce con
texte que s'inscrit ce cours. 

THL 321 3 cr. 

Structures de l'agir humain 

Dans le contexte de ce qu'on appelle « la crise 
de la morale >, il semble que les fondements 
même de l'agir humain sont remis en question. 
Par rapport à la « morale traditionnelle > vue 
comme morale légaliste ou morale du devoir 
l'on prône davantage une morafe de ta réci
procité, de la responsabilité ou même une mo
rale du plaisir. 

Par ailleurs, les découvertes scientifiques 
comme le développement des sciences de 
l'homme apportent des connaissances nou
velles concernant le comportement humain 
aussi bien collectif qu'individuel que la ré
flexion éthique tente d'assumer. La réflexion 
théologique aussi se doit de prendre en 
compte un tel questionnement. C'est à l'inté
rieur de cette problématique que le cours veut 
considérer l'agir du chrétien, lequel, tout en 
étant original (ou spécifique), s'enracine dans 
les structures fondamentales de l'être humain. 

THL 322 3 cr. 

Évangile et éthique 

Le cours voudrait dégager le sens que peut 
avoir pour le projet de l'homme d'aujourd'hui 
le recours à la loi évangélique. 

On cherche, non â faire une morale précise et 
détaillée de la conduite du chrétien, mais à dé
terminer le rapport de la foi aux moeurs, de la 
Révélation à la morale humaine, ou encore la 
nature de l'impact de la foi sur l'action et la 
praxis humaines et sur la réflexion éthique du 
théologien. Ce qui revient en définitive a termi
ner la spécificité de l'éthique chrétienne. 

THL 323 3 cr. 

Éthique et organisation sociale de la vie 
humaine 

La vie de chaque jour - les média le manifes
tent abondamment - surgit constamment de
vant nous comme complexe et les rapports 
entre peuples comme entre personnes appa
raissent de plus en plus interdépendants. 
Quantité d'informations politiques, économi
ques... etc... veulent nous expliquer ce qui se 
passe et susciter en chacun de nous une prise 
de conscience de l'autre, des autres. 
Comment concilier les exigences de la per
sonne avec les nécessites d'une organisation 
de la vie en société sans redécouvrir, â travers 
la structure nécessairement sociale de la per
sonne, les dimensions éthiques de la vie hu
maine ? 

Le propos du cours est d'entrer dans cette 
question en la soumettant à une réflexion théo-
logique. 

THL 340 3 cr. 

Droit ecclésial post-conciliaire 
Le nouveau code de droit canonique veut ré-
flèter les orientations fondamentales du con
cile Vatican II. Ce cours vise à identifier l'esprit 
du concile qui soustend le code et à amener 
l'étudiant à se familiariser avec le nouveau 
code pour en faire un instrument efficace de 
travail dans la ligne de r ecclésiologie de Vati
can II. 

THL 352 3 cr. 

La prière dans l'expérience chrétienne 
Le vécu récent de la prière au Québec donne 
lieu â bien des interprétations ; comme en 
d'autres phénomènes culturels et cutuels, on 
peut y voir un pur passé ou une volonté de re
nouer avec ses racines et une fuite par en 
avant ou un présent chargé de promesses. Le 
cours sur ta prière dans l'expérience chré
tienne entend articuler, sur la base d'une rela
tion déterminante à Dieu, les coordonnées in
d i s s o c i a b l e s de l ' i n té r io r i té , de la 
communication avec autrui, dans la pleine 
communion au monde. Des textes empruntés 
â l'histoire de la spiritualité permettront de 
poursuivre l'intégration personnelle et théolo
gique. 

THL 500 3 cr. 

Approche philosophique du phénomène 
religieux (séminaire) 

Le phénomène religieux occupe une grande 
place dans la pensée des principaux philoso
phes, en particulier depuis l'Aujklarung. où 
l'homme a pris ses distances face à toutes les 
doctrines transmises d'autorité, pour les sou
mettre è la critique de la pure raison. Cette cri
tique a exercé et exerce encore une très 
grande influence sur notre perception de fa re
ligion chrétienne en Occident. Pour les uns (de 
Kant, à Hegel, à Feuerback. à Marx, à Nietzs
che) grâce à une critique de plus en plus radi
cale, la religion finit par représenter un phéno
mène secondaire, transitoire, aliénant et 
déhumanisant. Pour les autres, en réaction 
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aux premiers, ta religion, à certaines condi
tions, constitue au contraire une des dimen
sions les plus fondamentales et les plus nobles 
de l'homme (Schleiermacher. Otto, Kierke
gaard, Bergson, Buber. Tillich, Rahner) et 
c'est plutôt son absence ou son rejet qui dés
humanise. Chez tous ces philosophes, de 
l'une ou l'autre tendance, la religion présente 
une structure analogue, et joue un rôle majeur 
dans la culture, structure et rôle qui méritent 
d'être analysés et critiqués. 

THL 501 3 cr. 

Les femmes et ta symbolique chrétienne 
(séminaire) 
Les femmes, quand elles lisent l'Écriture ou 
entendent le discours magistériel de l'Église, 
achoppent à certains éléments qui forment la 
symbolique judéo-chrétienne, tels l'image des 
noces, les récits de la Création et de la chute, 
la figure paternelle de Dieu, etc.. Cette sym
bolique étant née dans un contexte patriarcal, 
les femmes ont à la reprendre pour la dire 
d'une façon significative et efficace pour les 
femmes et les hommes d'aujourd'hui. 

L'objectif général du séminaire serait : 

1) de bien identifier ces éléments symboli
ques qui apparaissent négatifs pour les 
femmes et d'en faire une étude d'ordre 
exégétique, historique, anthropologique ; 

2) d'établir des critères d'interprétation à par
tir du vécu des femmes qui permettent une 
lecture plus positive de ces éléments de la 
tradition ou incitent â mettre en lumière 
d'autres éléments symboliques plus favo
rables aux femmes. 

THL 502 3 cr. 

Étude de certaines sources en christologie 
(Séminaire) 

Les hymnes christologiques rapportés dans 
les écrits de Paul et de Jean, de même que les 
christologies de certains pères et docteurs de 
l'Église primitive (Ignace d'Antioche, Irénée de 
Lyon, Athanase d'Alexandrie, Léon le Grand, 
Maxime le confesseur, Anselme de Cantor-
berry) sont des sources permanentes dans la 
foi et la réflexion thêologique, auxquelles on 
réfère comme à des données présupposées, 
mais qu'on n'a pas le loisir d'approfondir pour 
elles-mêmes. Or leur étude attentive est en
core parlante, non seulement pour la compré
hension el la critique des christologies actuel
les, mais pour toute la théologie et la vie de foi. 

THL 503 3 cr. 

La résurrection de Jésus (séminaire) 
La résurrection de Jésus est une question cru
ciale tant au point de vue de son historicité, 
que de sa signification comme événement fon
dateur de la foi au Christ, et de l'interprétation 
de son message sur Dieu, sur l'homme, sur 
l'avenir de l'histoire et du cosmos tout entier. 

Les textes du Nouveau-Testament concernent 
cet événement et le sens qui est né de lui ont 
reçu diverses interprétations qui vont du sub-
jectivisme bultmannien (interprétation existen
tielle) à l'objectivisme fondamentaliste. Les 
questions fondamentales concernant 1- la re
lation entre l'histoire (Histoire) et le réel (Ges-
chichte) ; 2 - la relation entre le réel et le lan
gage ; 3- la pan: de subjectif et l'objectif dans 
la connaissance historique, etc... devront être 
explorées. 

L'objectif du séminaire est de faire le bilan de. 
et discuter les hypothèses disponibles qui 
nous viennent des exégètes concernant 1- les 
formules de foi, et les récits bibliques concer
nant la résurrection, l'exaltation, la Seigneurie 
du ressuscité, le tombeau vide : 2 - les consé
quences qu'on a tirées de ces énoncés, dans 
le Nouveau-Testament lui-môme, et plus préci
sément chez les théologiens contemporains. 

THL 513 3 cr. 

Les divorcés remariés civilement 
(séminaire) 

Un certain nombre de chrétiens dont le projet 
de mariage a dû être rompu civilement s'aven
turent dans un nouveau projet officialisé par un 
mariage civil. Quelle a été l'attitude de l'Église 
face à ces situations. Quelle est l'attitude ac
tuelle ? Où en sont la recherche et la pratique 
de l'Église et la théologie elle-même ! Question 
de grande actualité, puisque plusieurs com
munautés chrétiennes vivent différemment 
l'accueil réservé â ces couples. 

THL 521 3 cr. 

Questions particulières de morale 
Il s'agit de procéder à l'examen de certaines 
questions posées à la conscience de l'homme 
contemporain ; soit à cause des immenses 
possibilités d'intervention sur la vie, soit à 
cause d'une nouvelle manière de considérer 
la sexualité. Ainsi seront étudiés, dans une 
perspective théologique, l'avortement, l'eutha
nasie, l'insémination artificielle, l'homosexua
lité et la régulation des naissances. Il s'agira 
de montrer comment la réflexion théologique, 
tout en tenant compte de l'enseignement du 
Magistère en ces matières, ne peut se conten
ter d'en être le simple défenseur ou répétiteur. 

THL 522 3 cr. 

Sexualité et vérité de l'homme 
On a dit : « L'attitude chrétienne en matière de 
sexualité et de plaisir apparaît comme irrece
vable tout simplement parce qu'elle va contre 
la vérité de l'homme. • (Rev. des S e Phil. et 
théol., avril 1970. p. 217). C'est dans la pro
blématique que suppose cette affirmation que 
le cours voudrait proposer une réflexion éthi
que sur les couples non mariés en examinant 
la question à la lumière d'une théologie de la 
sexualité et en regard du texte de Persona Hu
mana. 

THL 525 3 cr. 

Recherche éthique sur le suicide 
(séminaire) 

Le séminaire veut fournir aux étudiants qui y 
participent la possibilité de se constituer un 
dossier qui esssaiera de cerner les différents 
aspects de la question du suicide dans la so
ciété contemporaine, avec une insistance sur 
la dimension éthique du problème. 
Les étudiants détermineront eux-mêmes les 
étapes de leur démarche et ils mettront en 
commun le résultat de leur recherche par des 
rencontres d'échange et de discussion (un mi
nimum de 6 rencontres). 
C'est par un apport de chacun qu'on espère 
arriver â une information et à une réflexion 
éclairantes et assez développées sur le sujet. 

THL 700 3 cr. 

Mutations culturelles et nouvelles tâches 
thèologiques (séminaire) 
Le but de ce séminaire est d'arriver à identifier 
des tâches théologiques nouvelles en fonction 
des mutations culturelles récentes au Québec. 
La théologie est partie prenante à la culture et 
des changements culturels importants ont des 
répercussions inévitables sur la théologie. Il 
importe de bien identifier ces changements, et 
de mesurer leur impact par rapport à la démar
che du théologien et à ses champs de ré
flexion. 

Ce séminaire de recherche fera le point sur 
ces questions tout en permettant d'identifier 
des secteurs précis de réflexion, par exemple : 

- la nouvelle conception des modèles fami
liaux et du mariage : 

- la transformation dans les rapports hom
mes/femmes ; 

- les transformations de la morale sociale. 

THL 702 3 cr. 

Les pratiques théologiques 
Ce cours a pour objectif d'apprendre, par 
l'étude d'un théologien contemporain, com
ment se fait une réflexion théologique. Cela 
consiste à identifier la problématique, les pos
tulats, la démarche, les catégories utilisées et 
l'interprétation théologique qui en découle. 
L'auteur étudié peut changer selon les années 
en fonction du titulaire du cours et de ses re
cherches (ex. : Tillich, Daly, Rahner, Metz. 
Geffré...). 

THL 802 3 cr. 

Recherche en théologie 

Ces crédits de recherche sont normalement 
alloués pour la confection d'un plan de travail 
pour la rédaction d'un mémoire. 
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