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Baccalauréat en théologie 

GRADE : Bachelier en théologie. B.Th. 
Le baccalauréat en théologie permet un cheminement spécialisé ou un 
cheminement incluant une mineure dans l'une des disciplines suivan
tes : études anglaises, études françaises, histoire, pédagogie, philoso
phie, sciences humaines. 

OBJECTIFS 

Permettre à l'étudiant d'obtenir : 
une lormation disciplinaire spécialisée : 

par l'acquisition des connaissances dogmatiques, éthiques, exêgèli-
ques, historiques qui constituent le savoir théologique. 

une formation disciplinaire élargie : 
par l'acquisition de connaissances d'ordre psychologique, sociologi
que, et d'autres d'ordre plus général sur la culture et le monde scienti-
fico- technique. 

une formation disciplinaire unifiée : 
par l'apprentissage d'une démarche 

• qui s'amorce par l'identification el l'analyse de situations personnel
les et sociales où la Révélation et l'enseignement de l'Église rejoi
gnent le croyant lui permettant de comprendre sa relation à lui-
même, aux autres, è la société, à la nature, â Dieu ; 

• qui s'ouvre à d'autres approches utiles pour initier à la complexité de 
la réalité ; 

• qui construit de façon progressive des connaissances théologiques 
el une réflexion critique en adiculant la foi aux situations. 

une formation à l'action : 
par l'acquisition de connaissances sur les systèmes d'organisation, 
d'expression et d'action de l'Église, de l'enseignement religieux et mo
ral, de l'animation pastorale et sociale ; 
par l'acquisition d'habiletés qui préparent soit aux ministères ecclé-
siaux, soil è divers types d'intervention chrétienne dans la champ so
cial. 

une formation à l'enseignement religieux et moral au Secondaire : 
par le cheminement avec mineure en pédagogie. 

ADMISSION 

Condition générale 
Condition générale d'admission aux programmes de 1 B cycle de l'Uni
versité (cf. Règlement des études) 

RÉGIME DES ÉTUDES 

Régime régulier a temps complet ou à temps padiel 

CRÉDITS EXIGÉS : 90 

PROFIL DES ÉTUDES 
Quel que soil le cheminement choisi, l'étudiant doit s'inscrire aux activi
tés pédagogiques obligatoires du tronc commun suivant : 

TRONC COMMUN 

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits) 
CR 

BBL 203 Introduction à la Bible 3 
BBL 204 Initiation aux mélhodes exégétiques 3 
BBL 405 Jésus des Évangiles 3 
BBL 406 Aux sources de l'Église 3 
THL 205 Introduction a la théologie 3 
THL 209 Structure théologale de l'être chrétien 3 
THL 331 L'Église aujourd'hui 1 
THL 337 Sacrements de l'Église 3 
THL 401 Anthropologie théologique 3 
THL 404 Projet de salut en Jésus-Christ 3 
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THL 405 Dieu Trinité 3 
THL 410 Annonce et transmission de la foi 2 

CHEMINEMENT SPÉCIALISÉ 
• 33 crédits d'activités obligatoires du tronc commun 
• 57 crédits d'activités obligatoires, â option et au choix suivants : 

Bloc 8 : Activités diverses 

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits) 

THL 207 Foi el univers technicien 
THL 233 Histoire religieuse du Québec 
THL 333 Église : mystère el mission 
THL 403 Le Christ 

CR 
3 
3 
3 
3 

Activités pédagogiques à option (39 crédits) 
Choisies parmi les suivantes, dont au moins 3 crédits dans chacun des 
blocs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 6 crédits dans le bloc 6. 

CR 
BBL 202 Histoire et géographie bibliques 3 
BBL 304 Introduction aux langues de la Bible 3 
BBL 510 Questions padiculières en exégèse 3 
THL 550 Questions particulières d'éthique théologique 3 
THL 560 Questions padiculières en théologie 3 
THL 610 Séminaire 3 

Activités pédagogiques au choix (6 crédits) 

CHEMINEMENT INCLUANT UNE MINEURE (autre que pédagogie) 
• 30 crédits d'activités pédagogiques de la discipline choisie : études 

anglaises, études françaises, histoire, philosophie ou sciences hu
maines. 

• 33 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun 
• 27 crédits d'activités pédagogiques obligatoires et è option suivan-

Bloc 1 : L'humain dans la création 

BBL 503 Anthropologie et cosmologie bibliques 
THL 407 Théologie de la création 
THL 409 Espérance et transformation du monde 

Bloc 2 : La vie chrétienne 

THL 316 Sacrements de l'existence chrétienne 
THL 318 Mariage, amour, famille 
THL 355 Prière et liturgie 
THL 357 Spiritualités du temps présent 

Bloc 3 : L'histoire et la vie des Églises 

THL 221 
THL 229 
THL 231 
THL 335 
THL 540 

Christianisme au Moyen-Age 
Christianisme du 1er au Vie siècle 
Réforme et contre-réforme 
Églises : institutions, structure, action 
Questions oecuméniques 

Bloc 4 : Problèmes contemporains 

THL 530 Femmes el christianisme 
SHR 331 Christianisme et religions du monde 
SHR 362 Réveil religieux, sectes et gnoses 

Bloc 5 : Éthique théologique : questions fondamentales 

BBL 505 De la loi de l'Alliance è la loi de l'Esprit 
THL 450 Vie morale el Évangile 
THL 452 De l'élhos à l'éthique chrétienne 

Bloc 6 : Éthique théologique : questions particulières 

THL 460 Éros et Agapè : une élhique de la sexualité 
THL 461 La vie : don de Dieu et responsabilité éthique 
THL 462 La foi et l'élhique socio-politique 
THL 470 Éthique bio-médicale et vapeurs chrétiennes 
THL 472 Éthique et économie •. perspective chrétienne 
THL 474 Conflits, violence el Évangile de paix 

CR 
3 
3 
3 

CR 
3 
3 
3 
2 

CR 
3 
3 
3 
3 
2 

CR 
3 
3 
3 

CR 
3 
3 
3 

CR 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits) 

THL 333 Église : mystère et mission 
THL 403 Le Christ 

CR 
3 
3 

Activités pédagogiques é option (21 crédits) 
Dont au moins 3 crédits dans chacun des blocs 1,2,5 et 6 du chemine
ment spécialisé 

CHEMINEMENT INCLUANT LA MINEURE EN PÉDAGOGIE 
• 30 crédits d'activités pédagogiques de la mineure en pédagogie 
• 33 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun 
• 27 crédits d'activités obligatoires et à option suivantes : 

Activités pédagogiques obligatoires (6 crédits) 

ERL 308 Didactique de l'enseignement religieux 
ERL 310 Formation morale et enseignement religieux com

parés 

CR 
3 

Activités pédagogiques è option (21 crédits) 
Dont au moins 3 crédits dans chacun des blocs 1, 2, 3, 5 et 6 du chemi
nement spécialisé 

Mineure en théologie 

CRÉDITS EXIGÉS : 30 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques â option (30 crédits) 
Choisies parmi les activités pédagogiques des programmes de cedificat 
de culture religieuse et de baccalauréat en théologie. 

Bloc 7 : Pastorale et catéchèse 
CR 

ERL 308 Didactique de l'enseignement religieux 3 
ERL 310 Formation morale et enseignement religieux com

parés 3 
PTR 242 Dialogue pastoral 3 
PTR 301 Évangélisation et communications 3 
PTR 320 Atelier d'animation 1 
PTR 325 Stage d'observation 2 
PTR 330 Stage d'intervention 3 
SHR 201 Développement psycho-religieux de la personne 3 

Maîtrise en enseignement religieux 
La maîtrise en enseignement religieux permet un cheminement de type 
« C », soit avec accent sur les cours, ou un cheminement de type « R », 
soit avec accent sur la recherche. Toutefois, ce dernier cheminement est 
suspendu depuis l'année universitaire 1986-87. 
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GRADE : Maitre ès arts, M.A. 

OBJECTIFS 

Permettre à l'étudiant : 
- d'analyser son action éducative è l'aide d'activités pédagogiques 

inspirées des méthodes de recherche-action ; 
- de transformer son action éducative en vue de la rendre plus per

sonnelle, plus cohérente, plus efficace et finalement plus appropriée 
au message a transmettre par l'enseignement religieux ou l'éduca
tion de la foi. 

ADMISSION 

Condition générale 

Grade de 1 e r cycle en théologie, en sciences religieuses ou l'équivalent. 

Condition particulière 

Exercer des fonctions d'éducateur de la foi depuis au moins deux ans. 

RÉGIME DES ÉTUDES 
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel 

CRÉDITS EXIGÉS : 45 

PROFIL DES ÉTUDES 

CHEMINEMENT DE TYPE • C • 

Trois sessions d'activités communes (15 crédits) 
Ces sessions 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 session d'été comprend les démarches suivantes : 
- Identification des principaux problèmes rencontrés en enseigne

ment religieux ; 
- Confrontation en séminaire, avec les membres de l'équipe d'enca

drement, de sa propre perception de la situation ou de la question 
avec celle d'autres professionnels de l'enseignement religieux ; 

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

Travaux d'intersessions (18 crédits) 
Pendant deux ans, de septembre à avril, l'étudiant réalise un certain 
nombre d'activités chez-lui après entente avec le responsable du pro
gramme ou son accompagnateur. Il peut soit poursuivre une réflexion 
sur un thème catéchétique à partir d'un programme de lectures dirigées 
et de rencontres, soit élaborer un projet d'enseignement, en assurer la 
réalisation et enfin rédiger un rapport-synthèse sur l'ensemble du projet. 

Essai (12 crédils) 
Ce travail est produit après la troisième session d'été et doit montrer que 
l'étudiant est capable d'identifier un problème important ayant trait è son 
enseignement, d'en faire une analyse précise et d'en dégager les impli
cations pour son enseignement. 

CHEMINEMENT DE TYPE - 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. Toutefois, il est à noter que ce cheminement est 
suspendu depuis l'année universitaire 1986-87. 

Ce programme, qui suppose généralement une année de résidence 
à l'Université, comporte les activités suivantes : 
- activités pédagogiques en enseignement religieux, suivies durant 

les trimestres d'automne, d'hiver ou d'été (15 crédils) 
- activités de recherche en relation avec un projet de mémoire (12 

crédits) 
- rédaction d'un mémoire (18 crédils) 
- ou participation à un projet de recherche de l'équipe professorale à 

l'intérieur duquel sont définies la part de la scolarité et celle du mé
moire. 

Maîtrise en pastorale 

GRADE : Maitre ès arts (M.A.) 
La maitrise en pastorale permet un cheminement de type • C », soit avec 
accent sur les cours, et peut inclure une concentration en pastorale sco
laire, ainsi qu'un cheminement de type • R ». soit avec accent sur la re
cherche. Toutefois, ce dernier cheminement est suspendu depuis l'an
née universitaire 1986-87. 

OBJECTIFS 

Permettre è l'étudiant : 

- de posséder les éléments fondamentaux de formation pastorale qui 
l'habiliteront è intervenir de façon pertinente, efficace, cohérente et 
personnelle en pastorale ; 

- d'acquérir la formation nécessaire à tout pasteur quel que soit le sec
teur particulier de sa pratique pastorale ; 

- de prendre conscience : 
• des forces et des faiblesses de sa pratique pastorale ; 
• des exigences d'un agir pastoral adapté à l'environnement cultu

rel et social où il se pratique ; 
• de la nécessité de confronter ses intuitions, ses perceptions et 

son action pastorale è des critères multidisciplinaires ; 
• de l'avantage d'une méthode de réflexion critique susceptible 

d'inffuencer tout son agir pastoral ; , 
• de la nécessité d'évaluer et de redéfinir sans cesse son agir pas

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

tage capable d'adapter son action aux besoins réels de son milieu, 
selon ses possibilités. 

ADMISSION 

Condition générale 

Grade de 1 e r cycle en théologie, en sciences religieuses ou l'équivalent. 

Condition particulière 

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

RÉGIME DES ÉTUDES 
Régime régulier à temps complet ou â temps partiel 

CRÉDITS EXIGÉS : 45 

PROFIL DES ÉTUDES 

CHEMINEMENT DE TYPE . C • 
Ateliers d'introduction et d'intégration et activités d'accompagnement 
individuel (6 crédits) 
Les ateliers d'introduction et d'intégration permettent à l'étudiant d'iden
tifier ses besoins et ses apprentissages tout au long de sa démarche de 
formation, dans un effort d'intégration continue. 
Ateliers de formation professionnelle ou de stages d'activités pastorales 
ou de stages d'observation pastorale (12 crédits) 
L'atelier de formation professionnelle s'adresse à des étudiants enga
gés dans une fonction professionnelle avec une certaine permanence. Il 
vise l'identification, la critique el la redéfinition de l'ensemble d'un agir 
pastoral. 

Les stages d'activités pastorales sont offerts à des étudiants qui sont 
peu ou pas engagés en pastorale au moment de leurs études. Ils consis
tent en une action précise dans un domaine particulier durant une pé
riode de 3 à 6 mois. Cette action dans le milieu est observée et analysée 
â l'aide d'accompagnateurs. 
Les stages d'observation pastorale sont offerts à des étudiants â temps 
plein (c'est-à-dire complétant la scolarité en un an) qui ne veulent pas 
surtout intervenir pastoralement ou élargir leur champ de connaissan
ces, mais plutôt vérifier et critiquer leur agir à partir d'une observation 
systématique conlrontée è leur propre expérience. 
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Activités pédagogiques spécifiques au programme (12 crédils) 
Ces activités ont été élaborées en tenant compte des besoins des pas
teurs dans l'Église. 

Activités pédagogiques au choix (6 crédits) 

Essai (9 crédils) 
Il s'agit d'un travail académique de fin de maîtrise dans lequel l'étudiant 
démontre qu'il a atteint les objectifs de formation. Ce travail d'intégration 
plus considérable permet â l'étudiant de faire le point sur les change
ments opérés dans son agir pastoral au cours de sa démarche de for
mation, et il doit faire la preuve que le pasteur peut identifier son agir 
pastoral, le confronter â des contextes critiques et le redéfinir è la lu
mière de cette critique. 

CONCENTRATION EN PASTORALE SCOLAIRE 

Trois sessions d'activités communes (15 crédits) 
Ces sessions 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 session comprend les activités pédagogiques suivantes : 
- Identification des principales questions en pastorale ; 
- Confrontation en séminaire, avec les membres de l'équipe d'enca

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

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

OBJECTIFS 

Permettre à l'étudiant : 

- d'approfondir les méthodes et les approches relatives aux sciences 
humaines et sociales par l'étude des phénomènes religieux ; 

- d'approfondir sa connaissance de diverses religions : religions de 
sociétés archaïques, hindouisme, bouddhisme, islam, christia
nisme, judaïsme ; 

- de faire preuve de créativité pédagogique dans l'utilisation des 
sciences humaines des religions dans le cadre des programmes du 
Secondaire et du Collégial. 

ADMISSION 

Condition générale 

Grade de 1 e ' cycle en théologie, en sciences humaines des religions ou 
l'équivalent. 

RÉGIME DES ÉTUDES 

Régime régulier à temps complet ou & temps partiel 

CRÉDITS EXIGÉS : 45 

PROFIL DES ÉTUDES 

CHEMINEMENT OE TYPE • C » 

Travaux d'intersessions (18 crédits) 
Pendant deux ans, de septembre è avril, l'étudiant réalise un certain 
nombre d'activités chez-lui, 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 selon le cas. 

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

Essai (12 crédits) 
Ce travail est produit après la troisième session d'été et doit montrer que 
l'étudiant est capable d'identifier un problème ayant trait â son action 
pastorale, d'en faire une anafyse précise et, par la suite, d'en dégager 
les implications pour son action en regard du problème étudié. 

CHEMINEMENT DE TYPE « R » 
Il est à noter que ce cheminement est suspendu depuis l'année universi
taire 1986-87. 
Ce programme, qui suppose généralement une année de résidence à 
l'Université, comporte les activités suivantes : 
- activités pédagogiques en pastorale, suivies soit pendant l'année, 

soit pendant l'été (15 crédits) 
- activités de recherche en relation avec un projet de mémoire (12 

crédits) 
- rédaction d'un mémoire (18 crédits) 
- ou participation à un projet de recherche de l'équipe professorale è 

l'intérieur duquel sont définies la part de la scolarité et celles du mé
moire ou du rapport de recherche. 

Cours et lectures dirigées (27 crédits) 
Les 15 crédits de cours comprennent une clarification épistémologique 
(3 crédits) el une étude systématique de quelques religions (12 crédits). 

Outils didactiques (6 crédils) 
Dans le cadre de leur inscription au programme, les participants doivent 
concevoir, réaliser et évaluer deux projets pédagogiques originaux 
dans le domaine de l'enseignement religieux de type culturel. 

Essai (12 crédits) 
Le programme se termine par la rédaction d'un essai portant sur les pro
blèmes liés è renseignement des sciences des religions au Secondaire 
(ou au Collégial). Dans le cadre de cet essai, les participants sont géné
ralement invités à réaliser un outil didactique susceptible d'être utilisé 
par d'autres professeurs ou è effectuer une évaluation systématique de 
l'impact du cours d'enseignement religieux de type culturel sur les étu
diants du Secondaire. 

CHEMINEMENT DE TYPE • R • 
Ce programme, qui suppose généralement une année de résidence à 
l'Université, comporte les activités suivantes : 
- activités pédagogiques en sciences humaines des religions, suivies 

soit pendant l'année, soit pendant l'été (15 crédits) 
- participation è un séminaire de 2» cycle regroupant étudiants et pro

fesseurs de sciences humaines des religions (6 crédits) 
- rédaction d'un mémoire (24 crédits) 

Trois champs de recherche y sont privilégiés : 
• les problèmes psycho-religieux que pose l'étude des religions dans 

les écoles secondaires ; 
• les groupes religieux et para-religieux au Ouébec ; 
• les religions de l'Asie du Sud (Inde et Sri Lanka). 

Maîtrise en sciences humaines des 
religions 

GRADE : Maître ès arts. M.A. 
La maîtrise en sciences humaines des religions permet un cheminement 
de type « C ». soit avec accent sur les cours, ou un cheminement de type 
« R », soit avec accent sur la recherche. 
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mmÊ^mmÊtwmammmmmmaÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ADMISSION 

Maîtrise en théologie 
Condition générale 
Condition générale d'admission aux programmes de 1" cycle de l'Uni-

GRADE : Maitre ès arts. M.A. versité (cf. Règlement des études) 

OBJECTIFS 

Permettre è l'étudiant : 
de faire un travail de recherche en théologie, à partir de préoccupations 
pastorales, de problèmes relatifs è l'enseignement religieux ou de ques
tions directement théologiques. 

ADMISSION 

Condition générale 
Grade de 1 e r cycle en théologie ou l'équivalent. 

RÉGIME DES ÉTUDES 

Régime régulier é temps complet ou è temps partiel 

CRÉDITS EXIGÉS : 30 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques â option (30 crédits) 
Choisies parmi les activités pédagogiques du programme de baccalau
réat en théologie el parmi les activités pédagogiques des cinq thèmes 
suivants : 

Condition particulière 
Avoir une moyenne cumulative d'au moins 2.50 dans un système où la 
note maximale est 4.00 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés 
équivalents. 

RÉGIME DES ÉTUDES 
Régime régulier è temps complet ou è temps partiel 

CRÉDITS EXIGÉS : 45 

DOMAINES DE RECHERCHE 
La foi chrétienne qui, dès son origine, s'est développée et transmise 
dans et par les cultures ambiantes, se voit maintenant aux prises avec 
des mutations culturelles, comme celle d'un univers technicien, qui obli
gent la foi et les pratiques chrétiennes à se réarticuler de manière â dé
gager des nouveaux champs d'action. Telle esl la problématique offerte 
par le programme de Maîtrise en théologie à des étudiants qui veulent 
aborder des questions ou explorer des thèmes de recherche aussi di
versifiés qu'utiles à la pensée el è la pratique chrétiennes. Cette problé
matique permet aussi une recherche de type comparatif entre la tradition 
chrétienne el d'autres traditions religieuses : l'étudiant peut alors bénéfi
cier des ressources du programme de la Maîtrise en sciences humaines 
des religions. 

Saisir le phénomène religieux 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques obligatoires (39 crédils) 

THL 700 Mutations culturelles et nouvelles taches théologi
ques 

THL 702 Les pratiques Ihéologiques 
THL 802 Plan de mémoire 
THL 805 Présentation du projet de mémoire 
THL 806 Recherche de la documentation pertinente 
THL 896 Mémoire 

Activités pédagogiques au choix (6 crédits) 

CR 

3 
3 
3 
6 
9 
15 

Certificat de culture religieuse 

OBJECTIFS 

Permettre è l'étudiant : 
d'acquérir des éléments de formation répondant aux multiples questions 
que posent l'intelligence et la pratique de la foi d'aujourd'hui, soit en ré
ponse â des besoins personnels pour son propre cheminement, soit en 
vue d'un engagement en enseignement religieux ou en pastorale, soit 
en vue d'élargir sa culture dans le domaine religieux. 

SHR 100 
SHR 101 

SHR 110 
SHR 111 
SHR 120 
SHR 121 
SHR 130 
SHR 140 
SHR 141 
SHR 142 
SHR 150 

SHR 151 
SHR 152 
SHR 153 

Découvrir I 

BBL 110 
BBL 111 
BBL 120 
BBL 121 
BBL 122 
BBL 130 
BBL 131 
BBL 140 
BBL 141 
BBL 151 
BBL 160 

Choisir set 

THL 122 
THL 124 
THL 125 
THL 126 
THL 127 
THL 128 
THL 129 
THL 135 
THL 137 
THL 138 

THL 139 

Quarante siècles d'histoire religieuse 
Que savons-nous de la religion de l'homme préhis
torique 7 
Les principales théories en sociologie des religions 
Religion, magie et tabou 
Christianisme et société occidentale 
Traditions religieuses orientales 
Approches philosophiques du phénomène religieux 
Perspectives psychologiques sur la religion 
La religion dans le développemenl de la personne 
Initiation è la relation d'aide 
Église catholique et changement socio-culturel au 
Québec 
Nouveaux groupes religieux du Québec 
Expériences québécoises de la religion 
Église du Québec 

La Bible, une collection de livres 
Plus d'une façon de lire la Bible 
Les grands personnages de la Bible 
Les prophètes, des hommes de leur temps 
Évangile selon St-Jean 
La naissance de l'Église 
La naissance des évangiles 
La Bible et la science 
La paix selon la Bible 
La Bible, un livre de prière 
La Bible et ses apocalypses 

Vivre sans frontières 
La morale : une question de choix 
Cette liberté, ennemie du bonheur 
Un christianisme sans morale 
Prendre soin des autres : une morale au féminin 
En quête d'une morale pour aujourd'hui 
Évangile, liberté et décisions morales 
La liberté : quelques paradoxes 
Y a-t-il une morale au féminin 
Questions d'éthique individuelle (les couples non 
mariés) 
Questions d'éthique sociale (les droits de la per
sonne) 

Croire aujourd'hui 

CR 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

CR 

PTR 151 
THL 102 

THL 103 
THL 104 
THL 105 

Le culte chrétien : une célébration du salut 
Croire : les risques humains d'une rencontre de 
Dieu 
De quel Dieu parlent les chrétiens ? 
Jésus : homme de parole et d'action 
Chrétiens sans église 

CR 

CR 
2 

1 
1 
1 
1 
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THL 106 La théologie : une loi en quête d'intelligence 1 
THL 107 Foi et pratiques des Églises primitives 2 
THL 115 Des sacrements : pour quoi faire 7 1 
THL 117 Le Concile el l'après-Concile 2 
THL 118 Une Église en chantier 3 
THL 131 Du Jésus de l'histoire au Christ de la foi 2 
THL 154 Prière et engagement 1 

S'ouvrir è l'actualité 
CR 

THL 160 La mort : el puis après ? 1 
THL 161 La redécouverte de l'Esprit 1 
THL 162 Spiritualités et tradition ecclésiale 1 
THL 170 Le démon : réalité ou mythe ressuscité 1 
THL 180 L'Église du Québec : socialiste ? 1 
THL 181 Catéchèse, enseignement religieux, formation mo

rale 1 
THL 162 Enseignement moral el religieux au primaire I 2 
THL 183 Vocation et mission des laïques dans l'Église 1 
THL 190 Pourquoi se marier ? 1 
THL 191 Femmes et christianisme : un long malentendu 1 

Mineure en pédagogie 
La mineure en pédagogie est offerte par la Faculté d'éducation et elle 
peut être intégrée dans le cheminement du programme de baccalauréat 
en théologie. Ce programme incluant la mineure en pédagogie est ap
prouvé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science et il 
conduit à l'obtention d'un permis d'enseigner la discipline choisie au se
condaire. Ce permis d'enseigner est émis par la ministère de l'Éduca
tion. 

CRÉDITS EXIGÉS : 30 

PROFIL DES ÉTUDES 

Activités pédagogiques obligatoires (30 crédils) 
CR 

PED 109 Introduction à la pédagogie 3 
PED 301 Stratégies d'intervention pédagogique 3 
PED 304 Instrumentation pédagogique 3 
PED 306 Animation du groupe scolaire 3 
PED 308 Système scolaire québécois 3 
PED 320 Psychologie de l'apprentissage 3 
PED 322 Psychologie de l'adolescent 3 
PED 326 Mesure et évaluation 3 
SEN 401 Stages d'enseignement au Secondaire 6 
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Description des activités pédagogiques 

BBL 

BBL 110 1 cr. 

La Bible, une collection de livres 

Objectif : situer dans le temps et l'espace 
l'ensemble des livres de la Bible, dégager les 
perspectives dans lesquelles ils onl été écrits, 
donner un aperçu de la préservation des tex
tes et de leurs traductions. 

BBL 111 1 cr. 

Plus d'une façon de lire la Bible 
De la poésie â l'épopée en passant par la pa
rabole, bien des genres littéraires se retrou
vent dans la Bible. Le bul de cette activité pé
dagogique est de dégager les caractéristiques 
des plus importants de ces genres afin de per
mettre à l'étudiant de rejoindre, à travers les 
textes, les intentions des auteurs. La question 
de l'inspiration des Ecritures, considérée 
comme parole de Dieu, est aussi étudiée dans 
cette perspective. 

BBL 120 1 cr. 

Les grands personnages de la Bible 
Abraham, Moïse, David, Salomon : quelques-
unes des figures dominantes qui jalonnent 
l'histoire du peuple de Dieu. A travers les tex
tes de l'Ancien Testament, cette activité péda
gogique permet de lier avec eux plus ample 
connaissance. 

BBL 121 1 cr. 

Les prophètes, des hommes de leur temps 

Rus que des annonceurs du futur, les prophè
tes furent en leur temps des interprètes lucides 
et critiques des événement qui ont marqué leur 
histoire politique et religieuse. Adapté, leur 
message pourrait bien être encore actuel. 

BBL 122 2 cr. 

Évangile selon S. Jean 

L'activité pédagogique se veut une présenta
tion des écrits johanniques, en particulier de 
l'Évangile avec ses particularités et sa profon
deur. Une attention particulière au texte sera 
privilégiée. Contenu : qui est l'auteur - plan el 
composition - les thèmes principaux de la 
théologie johannique - le prologue-le livre 
des signes - les discours d'adieu - passion et 
résurrection. 

BBL 130 1 cr. 

La naissance de l'Eglise 

A partir du livre des Actes des Apôtres et des 
lettres de saint Paul, il esl possible de retracer 
le cheminement de l'Eglise primitive. 

A l'aide de ces ouvrages cette activité pédago
gique se propose d'illustrer la compréhension 
que les premières communautés chrétiennes 
ont eue d'elles-mêmes, les obstacles qu'elles 
ont rencontrés et l'esprit novateur dont elles 
ont su faire preuve pour affronter l'inédit. 

BBL 131 1 cr. 

La naissance des évangiles 
Quatre auteurs : Mathieu, Marc, Luc et Jean en 
quête d'un personnage : Jésus de Nazareth. 
L'activité pédagogique veut montrer comment 
et pourquoi sont nés nos Evangiles. 

BBL 140 1 cr. 

La Bible et la science 

Opposer Bible et science ou au contraire, 
chercher è les concilier, n'est-ce pas un faux 
débat ? Quand ils parlent de commencement 
et de fin du monde, d'astronomie et d'évolu
tion, les auteurs bibliques font-ifs de la science 
ou de la théologie ? L'activité pédagogique 
veut répondre è ces questions. 

. 141 2 cr. 

La paix selon la Bible 

En contraste avec le contemporain porté à voir 
la paix principalement en opposition avec 
l'état de guerre, la Bible présente la paix 
comme l'harmonie de l'homme avec la nature, 
avec lui-même et avec Dieu. Cette paix est 
possible surtour en Jésus-Christ qui réalise les 
attentes de paix profonde exprimée par les 
prohèles. 

BBL 150 1 cr. 

La Bible, un livre de prière ? 
La Bible contient des psaumes et des hymnes 
utilisés dans la prière chrétienne. Pour plu
sieurs la Bible est aussi un livre de lecture spi
rituelle. L'activité pédagogique vise à analyser 
ces divers types d'utilisation de l'Ecriture 
sainte. 

BBL 151 2 cr. 

La Bible, un livre de prière 
La Bible contient des psaumes et des hymnes 
utilisés dans la prière chrétienne. Pour plu
sieurs, la Bible est aussi un livre de lecture spi
rituelle. L'activité pédagogique vise à analyser 
ces divers types d'utilisation de l'Écriture 
sainte. 

. 160 1 cr. 

La Bible et ses apocalypses 
Les Apocalypses de la Bible sont souvent in
terprétées comme des descriptions anticipées 
d'interventions décisives de Dieu dans l'his
toire du monde, et on s'efforce alors d'inter
préter les symboles pour les relier à certains 
événements précis. L'activité pédagogique 
vise â étudier les caractéristiques de ce type 
particulier de littérature et è dégager les objec
tifs de ses auteurs. 

' activité comprenant l'intervention d'un spé
cialiste en exégèse 

" activité comprenant l'intervention d'un spé
cialiste d'une autre discipline du monde des 
sciences 

BBL 200 3 cr. 

La foi d'Israël 

Objectif comprendre la démarche du peuple 
d'Israël qui interprète son histoire par sa toi. 
Cette activité pédagogique comprend l'étude 
exégétique d'une série de textes bibliques re
latant les grands moments de l'histoire 
d'Israël, commençant par la naissance du 
peuple, l'alliance au Sinaï, la conquête de la 
terre promise, l'installation dans cette terre, le 
prophétisme. l'exil à Babylone, le retour d'exil, 
la venue de Jésus. Cette démarche fail voir le 
cheminement que ce peuple a fait pour arriver 
à Jésus-Christ. 

BBL 201 3 cr. 

La foi dans la Bible 

Objectif : comprendre comment le peuple 
d'Israël en est arrivé à croire et ainsi découvrir 
ce qu'implique cette action. - Cette activité 
pédagogique comprend une étude exégétique 
de celui que la Bible propose comme modèle 
d'homme de foi : Abraham, et une étude de 
théologie biblique sur la question : Qu'est-ce 
que croire ? Commme arrfve-t-on à croire ? 

BBL 202 3 cr. 

Histoire et géographie bibliques 

Une familiarisation avec les lieux où ont vécu 
les auteurs des textes bibliques favorise une 
connaissance plus adéquate du monde de la 
Bible. Cette activité pédagogique comprend 
un stage d'un mois en Israël. En visitant mé-
thodiquemenl les sites archéologiques d'im
portance et les principaux musées, l'étudiant 
est è même de constater l'apport de l'archéo
logie et de l'histoire dans la compréhension de 
la Bible. 

BBL 203 3 cr. 

Introduction â la Bible 

Dans sa lecture de la Bible comme livre ins
piré, l'étudiant est plongé directement dans un 
texte témoin d'un environnement qui n'est pas 
le sien. Comment franchir cet écart de plu
sieurs millénaires ? Cette activité pédagogi
que veut rendre un peu plus familier à l'étu
diant le monde de la Bible et en faire un lecteur 
averti, en lui permettant de découvrir que les 
textes bibliques sont les traces d'une histoire 
passée, évoquent des institutions sociales et 
religieuses qui ne sont plus les nôtres, font ré
férence â des lieux géographiques inconnus 
de nous pour la plupart et relèvent de genres 
littéraires bien particuliers. Sur cette toile de 
fond, la notion d'inspiration prend tout son 
sens et sa valeur. 
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BBL 204 3 cr. 

Initiation aux méthodes exégêtiques 
La Bible, comme tout texte contemporain d'ail
leurs, esl sujette à un éventail d'interprétation 
dépendantes de la méthode de lecture adop
tée. L'activité pédagogique vise è initier princi
palement a la méthode hislonco-crilique par 
l'analyse de quelques péricopes bibliques de 
genres littéraires différents. Cette méthode 
mérite aussi d'être comparée è la méthode 
structuraliste pour évaluer les forces et les fa-
blesses de chacune. Une brève étude de tex
tes analysés selon les méthodes matérialiste 
et psychanafytique permet de prendre cons
cience de la diversité d'approches du texte bi
blique. Quant à l'approche fondamentaliste, 
adoptée padois inconsciemment par un bon 
nombre de lecteurs, il est utile de voir com
ment elle fait abstraction du conditionnement 
culturel du lexle de la Bible. 

BBL 300 3 cr. 

Les prophètes 

L'étude de textes importants des livres des 
grands prophètes nous conduit â découvrir fa 
nalure el la portée d'une parole prophétique 
dans son milieu socio-culturel. Les textes choi
sis tiennent compte de la transforma lion histo
rique survenue chez ces hommes qu'on a ap
pelés hommes de Dieu. L'étudiant peut vérifier 
l'importance de leurs paroles en Israël et l'im
portance des remises à jour dont leurs écrits 
ont fait l'objet par des scribes ultérieurs. 

BBL 301 3 cr. 

Les sages 

Le peuple d'Israël, vivant en situalion d'al
liance 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 contradiction avec la menta
lité de la loi qui présuppose que, par fidélité à 
la loi, le peuple se mérite la bénédiction de 
Yahvé et en conséquence le bonheur ? 

Dans la littérature sapientielle la manière d'at
teindre le bonheur esl d'abord exprimée sous 
forme de proverbes. Des questions majeures 
surgissent ensuite dans ce milieu qui n'arri
vera à proposer des solutions satisfaisantes 
qu'avec peine. 

Les conclusions de cette recherche sont conti
nuellement mises en relation avec les opinions 
de la littérature de la loi et des prophètes pour 
en vérifier les similitudes et les oppositions. 

BBL 302 3 cr. 

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

Objectifs : 1) d'abord habiliter l'étudiant è dé
couvrir dans une littérature marquée par son 
temps l'expression d'une expérience fonda
mentale qui est celle de toujours : l'ouverture 
du croyant au Dieu de l'alliance ; 2) lui faire ac
quérir, au plan de la théologie biblique, un 
ensemble de connaissances suffisantes, pour 
qu'il puisse 

a) discerner les grands courants spirituels de 
la théologie psalmique : 

b) prier les psaumes ; 
c) réfléchir et analyser, i la lumière de cette 

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

d) actualiser les psaumes d'une manière qui 
corresponde aussi bien à leur propre na
ture qu'au chrétien d'aujourd'hui. 

BBL 304 3 cr. 

Introduction aux langues de la Bible 

Cette activité pédagogique a pour objectif 
d'initier l'étudiant à l'hébreu ou au grec bibli
que en vue d'une meilleure préparation aux 
études exêgêtiques. 

BBL 400 3 cr. 

Actes des Apôtres 

On est habitué de lire le livre des Actes des 
Apôtres comme un livre d'histoire. Une étude 
exégétique de la première moitié du livre sur
tout permet de nuancer sa valeur historique. 

Une méthode exégétique est appliquée systé
matiquement à un premier texte. El pour les 
autres textes, il y a discussion sur les conclu
sions permises par l'application souple de la 
méthode adoptée. 

A la fin de l'activité pédagogique, l'étudiant de
vrait être en mesure de faire une lecture criti
que de ce livre pour y discerner la théologie 
particulière de l'auteur et se faire une idée bien 
fondée de la vie et de la croissance de l'Église 
primitive. 

BBL 401 3 cr. 

Les évangiles synoptiques 

Les récits synoptiques de la vie publique de 
Jésus ont toujours été la réponse è des be
soins multiples. Tout è la fois, ils onl élé et sont 
encore aujourd'hui : le lieu privilégié de l'inspi
ration, lant des biographes de Jésus que des 
cinéastes ; la source intarissable pour alimen
ter, tant la réflexion théologique que la vie spi
rituelle des grands maîtres ; les points de réfé
rence constants pour fonder des pratiques 
ecclésiales. les évaluer, les rajeunir. Dans 
quelle mesure ces récils peuvent-ils se prêter 
è un usage aussi polyvalent 1 

Dans le cadre de cette problématique, la lec
ture exégétique des récils apporte une ré
ponse éclairante â celte question, 

1) en les replaçant dans leur perspective ré
dactionnelle propre ; 
2) en retraçant les différentes traditions dont ils 
sont témoins ; 
-3) en révélant au lecteur d'aujourd'hui les si
tuations ecclésiales qui les ont fait naître : et en 
tentant le plus possible de remonter aux condi
tions mêmes du ministère de Jésus. 

BBL 402 3 cr. 

Les récits de la résurrection et de l'enfance 

Les récils de la résurrection et les récits de 
l'enfance sont des textes particulièrement im
portants en christologie el on doil les aborder 
avec méthode pour bien en comprendre le 
sens et l'origine. La même méthode appliquée 
aux textes évangéliques en général permet 
aussi une « reconstitution » nuancée du Jésus 
historique. 

BBL 403 3 cr. 

Paul et les chrétiens d'aujourd'hui 
Paul est connu. « Beaucoup trop » diraient cer
tains. Il est vrai que la littérature paulinienne 
compte des pages sublimes 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. 

Si Paul pouvait se défendre, il invoquerait sû
rement les circonstances atténuantes. N'a-t-il 
pas écrit avec 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 nouvelle religion 
dans une société pluraliste ? Paul aurait rai
son. 

Le chrétien d'aujourd'hui doit tenir compte de 
cet arrière-fond dans sa lecture de Paul s'il 
veut dégager l'évolution intérieure de l'Apôtre 
des Gentils, sa conceplion de plus en plus pro
fonde du Christ, de l'Église, de l'éthique. 
Vraiment, c'est è nous qu'il appartient de réin. 
tégrer Paul dans notre monde d'aujourd'hui. 

BBL 404 3 cr. 

Évangile et littérature johannique 

L'originalité de la littérature johannique dans le 
Nouveau Testament s'est vue expliquée main
tes fois par des influences hellénistiques, qu-
mraniques. gnostiques ou autres. Pour ce 
faire, on a trop souvent sous-estimé l'impor. 
tance de Carrière-plan vétérotestamentaire de 
la pensée johannique et le climat de crise qui 
indéniablement a marqué la doctrine si pro
fonde du johannisme. 

Dans le cadre de cette activité pédagogique, 
la lecture exégétique veut précisément faire 
émerger toutes les réminiscences bibliques 
qui truffent l'oeuvre de Jean et se préoccupe 
de mettre en lumière les horizons historique el 
ecclésial qui ont marqué la primitive Église et 
plus particulièrement le message et le milieu 
johanniques. 

BBL 405 3 cr. 

Jésus des évangiles 

A la question • Qui est Jésus ? », chacun peut 
avoir sa réponse. Chaque évangéliste a aussi 
la sienne. L'analyse du récit des disciples 
d'Emmaûs permet è la fois de voir comment 
Jésus a été perçu par ses disciples et de saisir 
comment sa résurrection est la clé pour com
prendre en profondeur le sens de toute son 
existence et de sa mission. Cette activité 
donne lieu à l'analyse de textes de genres litté
raires variés : des récits comme le baptême, 
les tentations au désert, certains miracles, des 
controverses, des paraboles; à une étude 
d'un discours comme le sermon sur la monta
gne et à une familiarisation avec les titres don
nés à Jésus par chacun des évangélistes. A 
travers ces mêmes textes, on peut tenter de 
rejoindre Jésus dans son historicité. 

BBL 408 3 cr. 

Aux sources de l'Église 

Nous rêvons parfois d'une Église padaile. 
dans le fulur, ou comme nous pensons qu'elle 
l'a été aux origines. Il est utile de confronter 
l'image contenue dans ce désir ou ce rêve 
avec celle de l'Église primitive. L'analyse de 
passages majeurs dans les évangiles, le livre 
des Actes des Apôtres et les lettres de saint 
Paul permettent de retracer dans le concret les 
premiers pas d'une Église. Peuple de Dieu en 
marche è travers l'histoire. Cette analyse per
met de vérifier dans quelle mesure Jésus a 
préparé l'Église en déterminant son enseigne
ment, ses structures, ses pratiques et dans 
quelle mesure il la dirige à travers l'histoire de
puis sa résurrection. 
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BBL 500 3 cr. 

Bible et création 

Si nous entendons parler régulièrement de dif
férentes théories scientifiques qui cherchent à 
expliquer comment l'univers s'est formé, nous 
étudions ici les textes bibliques qui nous pré
sentent comment le croyant se situe dans cet 
univers créé. 

De plus, les connaissances scientifiques de 
notre époque posent des questions importan
tes à l'étude du livre de la Genèse : 

- Quelle est la valeur de ces histoires primiti
ves? 

- Que penser du potygénisme ? 
- Que penser du péché originel ? 
- Peut-il y avoir opposition entre Foi el 

Science ? 

La méthode exégétique sert à découvrir le 
sens des récits bibliques de la création, le 
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 aide è dégager le sens pour au
jourd'hui. 

BBL 502 3cr. 

Le messianisme dans l'Ancien Testament 

Existe-t-il un lien de parenté entre le messia
nisme d'hier et d'aujourd'hui ? Le sommet Jé
sus-Christ qui a comblé pour une partie 
d'Israël l'attente séculaire s'avère-t-il insuffi
sant pour l'homme d'aujourd'hui ? Faut-il re
connaître un caractère de normalité au mes
sianisme contemporain ? A quel titre ? 
L'examen de ces questions, è la lumière d'une 
étude du phénomène messianique èn Israël et 
du sommet qu'il atteint en Jésus-Christ, situe 
le messianisme d'aujourd'hui dans le prolon
gement de celui d'hier et lui donne ce sens 
plénier qui origine de l'événement Jésus-
Christ. 

BBL 503 3 cr. 

Anthropologie et cosmologie bibliques 

La Bible présente une vision de l'homme et du 
cosmos parfois difficile è comprendre au
jourd'hui. De plus, l'Ancien Testament s'ex
prime avec des catégories que nous ne retrou
vons plus dans le Nouveau Testament. Cette 
activité pédagogique cherche donc d'abord â 
taire saisir la compréhension biblique de 
l'homme comme être vivant et être de relation. 
En second lieu, elle vise à préciser ja vision 
cosmique telle que présentée dans les récits 
de création et le sens donné è la présence du 
mal dans le monde. 

BBL 505 3 cr. 

De la Loi de l'Alliance â la Loi de l'Esprit 

L'activité pédagogique veut montrer que la 
morale dans l'Ancien Testament comme dans 
le Nouveau Testament ne prend sa significa
tion qu'enracinée dans l'histoire et en dépen
dance de cède histoire. Pour Israël, l'Exode, 
comme événement fondateur et norme de son 
agir, a eu comme conséquence la loi de l'al
liance comprise comme engagement de foi 
d'un peuple envers son Dieu sauveur. Tant les 
prophètes et tes sages dénonceront les dévia
tions subies par cette loi appelée à se transfor
mer profondément avec l'alliance nouvelle. A 
leur tour, se fondant sur l'événement histori
que Jésus-Christ et en présence du caractère 
oppressif de la loi rabbinique, les premières 
communautés chrétiennes ont exprimé la voie 
auquelle le 'Christ les a appelées. Paul en 
énoncera la nouveauté en établissant que do

rénavant la morale du nouvel Israël trouve son 
fondement dans la loi de l'Esprit. 

BBL 510 3 cr.. 

Questions particulières en exégse 

Cette activité pédagogique donne lieu soit è 
une étude plus exhaustive d'un corpus ou d'un 
auteur biblique, soit è une analyse plus appro
fondie d'un thème biblique, soit è la recherche 
d'un éclairage fourni par la Bible sur des ques
tions d'actualité. 

BBL 700 3 cr. 

Prophétisme et pensée contemporaine 

Peut-on parler aujourd'hui de permanence du 
prophétisme ? L'observateur qui veut répon
dre é cette question doit le faire en fonction de 
critères et tenir compte des traditions antérieu
res. L'objectif de cette activité pédagogique 
est d'apporter réponse â cette interrogation 
première en identifiant les critères du phéno
mène prophétique tels que fournis dans la tra
dition biblique et d'établir en fonction d'eux si 
le prophétisme, tel que perçu dans la pensée 
contemporaine, est dans le prolongement du 
prophétisme biblique ou s'en distingue totale
ment. 

BBL 701 3 cr. 

La loi dans la Bible 

Objectif : situer la loi au coeur même d'une 
évolution historique dont la Bible se fait le té
moin. En effet, dans la vie d'Israël, la loi oc
cupe une place primordiale : l'A.T., nous en 
rappelle la genèse et la consécration. Dans la 
vie de l'Église primitive, elle perd du terrain : le 
N.T.. nous en rapporte les limites et le déclin. 
Que s'est-il passé ? L'événement Jésus-Christ 
semble avoir tout bouleversé. En suivant pas à 
pas les étapes historiques de la loi dans la Bi
ble, on est mieux à même de saisir l'impact et 
l'originalité de l'enseignement de Jésus et ta 
doctrine de Paul sur la loi. 

BBL 901 3 cr. 

Hébreu biblique I 

Cette activité pédagogique est une introduc
tion â l'hébreu biblique. 

ERL 

ERL 300 3 cr. 

Introduction è la catéchèse I 
Le système scolaire québécois s'est doté 
d'instruments catéchétiques qu'il propose aux 
enseignants de tous les degrés pour situer son 
enseignement dans la démarche entreprise 
par l'enfant dès sa première année et conti
nuée par l'adolescent jusqu'à la fin de son se
condaire. L'étude du contenu de ces instru
ments et des programmes dont ils sont 
l'opérationnalisation, de même que de la place 
de chacun d'eux dans la démarche pédagogi
que proposée fait l'objet de l'ensemble de 
l'activité pédagogique. 

ERL 301 3cr. 

Introduction à la catéchèse II 

Au terme de leurs études Ihéologiques ét psy
cho-pédagogiques, les futurs enseignants, 
déjè engagés dans leurs stages de formation 
pratique, éprouvent le besoin d'un lieu d'inté
gration des connaissances et des nouvelles 
habiletés è leur vécu de catéchèse. L'activité 
pédagogique constitue ce lieu faborable â l'in
tégration souhaitée. 

ERL 308 3 cr. 

Didactique de l'enseignement religieux 

Cette activité pédagogique initie l'étudiant é 
l'enseignement moral et religieux catholique 
en lui faisant connaître l'objet d'étude de cette 
discipline, en le rendant capable d'en recon
naître les champs d'application el en l'habili
tant é une pédagogie adaptée aux clientèles 
visées. Dans une perspective de pédagogie 
catéchétique, cette activité porte sur les instru
ments pédagogiques élaborés en fonction des 
programmes officiels du Ministère de l'Éduca
tion du Québec. 

ERL 310 3 cr. 

Formation morale et enseignement religieux 
comparés 

L'objet d'étude de cette activité pédagogique 
est la comparaison entre les programmes 
«d'Enseignement moral et religieux catholi
que» et les programmes «d'enseignement 
moral • du Ministère de l'Éducation du Qué
bec. Cette activité vise è identifier la concep
tion de la morale et de la formation morale que 
l'on trouve dans ces programmes et à en mar
quer les ressemblances et différences. 

ERL 700 3cr. 

Démarche critique en enseignement 
religieux 

Initiation à une analyse de l'activité éducative 
propre â l'enseignement religieux, en vue de 
rendre l'étudiant apte è une action critique 
(c'est-à-dire conscientisée. cohérente, effi
cace et capable de se renouveler). 

ERL 710 I cr. 

Identification du vécu religieux I 

ERL 711 1er. 

Identification du vécu religieux II 

ERL 712 I cr. 

Identification du vécu religieux lll 

ERL 713 1 cr. 

Identification du vécu religieux IV 

ERL 714 1 cr. 

Identification du vécu religieux V 

Étude â 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-
fation de l'action. 

ERL 720 1 cr. 

Reformulation du vécu en enseignement 
religieux I 
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E R L 721 1 ( 

Reformulat ion du vécu e n ense ignement 
religieux II 

1er. 

Reformulat ion du vécu e n ense ignement 
religieux l l l 

E R L 723 1 cr. 

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. 

Atel ier d e formation professionnel le I 

E R L 731 3 cr. 

Atel ier de formation professionnel le II 

E R L 732 3 cr. 

Atel ier d e formation professionnel le l l l 

E R L 733 3 cr. 

Atel ier de formation professionnel le IV 

E R L 734 3 cr. 

Atel ier d e formation professionnel le V 
Identification, formulation écrite, crit ique théo
rique, mise en oeuvre concrète et, éventuelle
ment, évaluation critique, a vec l 'aide d 'un pro
fesseur accompagnateur , d 'un élément de 
l'activité professionnelle de l 'enseignant. 

E R L 735 3 cr. 

Atel ier de lormat ion professionnel le VI 

E R L 740 3 cr. 

Rapport d 'atel ier I 

E R L 741 6 cr. 

Rapport d 'atel ier l 

E R L 742 3 Cr. 

Rapport d 'atel ier II 

E R L 743 6 cr. 

Rapport d 'atel ier II 

E R L 744 3 cr. 

Rapport d 'atel ier l l l 

E R L 745 6 cr. 

Rappor t d 'atel ier l l l 

E R L 746 3 cr. 

Rappor t d 'atel ier IV 

E R L 747 6 cr. 

Rappor t d 'atel ier IV 

E R L 748 3 cr. 

Rappor t d 'atel ier V 

Crit ique et évaluation, avec l 'aide d 'un profes
seur accompagnateur , d 'un atelier profession
nel . Éventuellement est inscrit sous c e titre un 
atelier professionnel plus bref incluant une 
évaluation crit ique. 

E R L 765 3 cr. 

E R L 749 

Rappor t d 'atel ier VI 

E R L 758 

3 c r . 

3 cr. 

Thèmes de ca téchèse 
Étude crit ique, théologique, exégétique, psy
cho-pédagogique, d 'un thème pris dans un 
p rogramme ou dans l 'ensemble des program
mes. 

E R L 759 3 cr. 

Une foi a v e c ou s a n s sacrement 
É lude exégét ique, théologique et p sycho 
pédagogique de la d imension sacramentel le, 
dans les p rogrammes et l 'enseignement reli
gieux du Seconda i re . 

E R L 760 3 cr. 

Euchar ist ie et ense ignement religieux 

Étude de la présence de l 'Eucharistie et de 
l'initiation â l 'Eucharist ie dans l 'enseignement 
religieux du Seconda i re . 

E R L 761 3 cr. 

Prat iques sacramente l les et ense ignement 
religieux 

Élude d 'un ou d e plusieurs sacremenl(s) . en 
rapport a v e c une init iation sac ramen te l l e 
adaptée au Seconda i re . 

E R L 762 

E R L 763 

3 cr. 

2 c r . 

L'éducateur p iégé par la mora le 

Incluant une réflexion pédagogique, exégéti
que et théolog ique, l 'activité pédagog ique 
veut habiliter l 'étudiant à parier • avec • et non 
• à » l 'adolescent, à distinguer l'interdit de 
• l ' inédit possib le », à développer une attitude 
qui lui permette d 'échapper au piège de la mo
rale qui est toujours suscept ib le de couper la 
communicat ion. 

E R L 764 3 cr. 

Paro le sexuée ou parole sex is te ? 

L'activité pédagogique v ise à identifier les sté
réotypes dont l 'étudiant est à la fois victime et 
compl ice dans l 'école, la société, l 'Egl ise. Par 
un retour sur la tradition culturelle et rel igieuse 
qui véhicule des stéréotypes sexue ls issus de 
la B ib le, de la théologie et de l 'histoire, l 'étu
diant est habilité à formuler s a concept ion per
sonnel le d 'une parole sexuée e l non sexiste. 
A insi peut-il é laborer des solutions respectant 
mieux l 'autonomie des partenaires. 

L a réconci l iat ion : mythe ou réalité ? 

L'objectif de c e cours est d 'abord d 'amener 
les participants à identifier les é léments de 
leurs situations de conflit. Il permet, par suite, 
d 'évaluer les possiblités de solution offertes 
d 'une part par la justice et, d 'autre part, par 
l 'amour miséricordieux. Invitant à s ' interroger 
sur la féte offerte par le père au fils perdu, il 
amène à saisir de quel le manière et è quel les 
condit ions le sacrement du pardon et de la ré
conci l iat ion permet au croyant de cheminer au 
se in d e s conflits vers la réconcil iat ion et la fête. 
Mythe ou réalité : la quest ion est étudiée à par
tir d e la psycholog ie, de l 'exégèse, d e la théo
logie et de la pédagogie. 

E R L 766 3 cr. 

Sexuali té et éducat ion : mythe et réal i té 

Pourquoi , malgré toutes les conna issances et 
toutes les expériences, les mots les plus sou
vent associés é la sexualité sont-i ls encore cu l 
pabilité et ango isse ? 

De cette sexualité séduisante et menaçante, 
comment identifier les mythes ? Où trouver la 
réalité ? Tenter de réinventer le langage des 
relations humaines amoureuses et l ibres, tel 
est l 'objet que se p ropose d'atteindre cette 
sess ion . 

E R L 767 3 cr. 

Oui sont c e s | eunes devant mo i ? 
La réalité des jeunes est multiple et chan
geante. Elle est, d 'ai l leurs, intérieure à l 'adulte. 
Mieux qu 'un « portrait d e s jeunes », l 'activité 
pédagog ique veut permet t re d 'é tab l i r et 
d 'améliorer les condit ions de la commun ica 
tion : se comprendre au n iveau d e s images, 
établir si possib le d e s relations satisfaisantes 
au niveau des attentes et des valeurs. L 'acti
vité touche autant la communicat ion dans les 
relations individuelles que la présence aux 
g roupes-c lasses . Elle référé aux pr incipes de 
base de la communicat ion établie en psycho
soc io log ie, mais auss i à l 'exégèse et à la théo
logie. 

E R L 768 3 cr. 

v iv re dans nos égl ises ? 
Vivre dans une église cor respond à un beso in 
e l à une possibil ité de social iser s a foi dans 
une communauté concrète de croyants. Dans 
le v isage qu'el le présente d 'e l le-même, cha 
que église concrét ise cette foi dans une pa 
role, un type de communauté, une liturgie, un 
engagement, des réalités qu'el le croit adop
tées au message du Christ, è l 'Église univer
sel le et aux besoin de ses membres. Sur la 
d is tance plus ou moins grande entre le v isage 
de cette église et les images ou les attentes 
des membres se mesurent le degré de partici
pation et la possibilité de vivre dans c e s égli
ses . Comment , des lors, permettre un chemi
n e m e n t d e v i e a u x c r o y a n t s et è l a 
communauté 7 

E R L 770 3 cr. 

C o m p o s a n t e s d e l 'activité éducat ive 
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E R L 772 3 cr. 

Confl i ts d ' Intérêts dans l 'enseignement 
religieux 

Analyse théologique. exégétique et psycho
pédagogique, d e s facilités e l des difficultés, 
des résistances vécues par le professeur et 
les étudiants, dans les activités pédagogiques 
d 'enseignement religieux. 

E R L 780 3 cr. 

Écoute act ive et ense ignement rel igeux I 

E R L 781 3 cr. 

Écoute act ive et ense ignement religieux II 

Possibilité, nature et p lace d 'une écoute active 
c o m m e technique d 'enseignement à l 'intérieur 
d e l 'enseignement religieux : aspec ts psycho
logiques, exégétiques, théologiques et péda
gogiques. 

E R L 782 3 cr. 

Cheminement d a n s la foi et ense ignement 
religieux I 

E R L 783 3 cr. 

Cheminement dans la foi et ense ignement 
religieux II 

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 : aspects psychologi 
ques , exégétiques, théologiques et pédagogi
ques. 

E R L 784 3 cr. 

Ense ignement religieux et lormat ion morale 

Cette activité pédagogique veut habiliter l 'étu
diant à élaborer un jugement moral à padir des 
quest ions posées par s a situation ou son pro
gramme. Par là, il amène à identifier morale et 
morale chrétienne, à identifier, â critiquer et à 
utiliser les éléments nécessaires à une forma
tion morale en enseignement religieux ou dans 
les activités pédagogiques dites d 'éducat ion 
morale. 

E R L 800 I cr. 

Reche rche e n enseignement religieux 

E R L 801 2 cr. 

Reche rche en ense ignement religieux 

E R L 802 3 cr. 

Reche rche e n enseignement religieux 

E R L 803 4 cr. 

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

E R L 804 S cr. 

Reche rche e n ense ignement religieux 

E R L 805 6 cr. 

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

PTR 301 3 er. 

E R L 806 9 cr. 

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

Élude personnel le guidée, d 'un ou de p lu
sieurs aspec ts de l 'activité éducative ou des 
p rogrammes en enseignement rel igieux, ayant 
pour objectif une formulation théorique criti
que et scientif ique. 

E R L 890 

Projet d ' essa i 

E R L 891 

E s s a i 

E R L 892 

3 cr. 

8 cr . 

9 cr. 

E s s a i 

E R L 893 

E s s a i 

PTR 

PTR 240 3 c r . 

Psycho log ie re l ig ieuse l 

Cette activité pédagogique veut permettre à 
l 'éducateur de la foi d'identifier les étapes de 
son cheminement religieux afin d 'être capab le 
d 'accompagner les jeunes dans leur démar
che vers une expérience chrétienne authenti
que. D imensions psycholog iques présentes 
dans c e cheminement. 

PTR 241 3 cr. 

Psycho log ie rel igieuse H 
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 langage, visent la 
fécondité et l 'efficacité. Pour c e faire, il lut c o n 
vient d 'emprunter les mêmes vo ies d' interven
tion que d'autres professionnels oeuvrant au 
se in 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 ce l le-c i , et posséder la maîtrise 
pratique des comportements et des gestes in
hérents à ce l le-c i . L'activité pédagogique v ise 
donc c o m m e but ultime d 'a ider les étudiants 
actuels e n théologie à devenir de meil leurs in
tervenants professionnels en animation pasto
rale auprès de la cl ientèle pointée par eux. 

PTR 242 3 cr. 

Dia logue pastoral 

Cette activité pédagogique est une initiation au 
d ialogue pastoral . Théorie et exerc ices prati
ques se combinent pour donner à l 'étudiant 
l 'occas ion de vérifier, d 'exercer et d 'améliorer 
ses capacités d 'écoute et d' intervention. S o n 
objectif est double : permettre â l 'étudiant d e 
reconnaître, nommer et situer le vécu religieux 
d 'une personne et lui fournir les outils de base 
nécessaires pour une intervention qui favorise 
la c ro issance humaine et spirituelle. 

Évangôl isat ion et communicat ions 

L e s déve loppements que conna issent les 
moyens de communicat ion soc ia le constituent 
une situation nouvelle pour l 'Église et s a mis
s ion d'évangélisation. O n peut même affirmer 
que les médias sont devenus un chemin obl igé 
de l 'annonce et de la réception de la foi. Dans 
cet te act iv i té p é d a g o g i q u e , l 'é tudiant est 
amené à faire une réflexion sur l ' importance et 
la p lace des médias dans l 'annonce de l 'Évan
gi le, à s'initier aux différents modèles de c o m 
munication et aux mécanismes de l ' informa
t ion et à déve lopper d e s hab i le tés pour 
l'utilisation des médias dans la t ransmission 
du message religieux. 

PTR 320 1 cr. 

Atel ier d 'animat ion 

Cette activité pédagogique est une brève ini
tiation â l 'animation de petits g roupes. Théorie 
et exerc ices pratiques donneront à l 'étudiant 
un aperçu de c e qui fait la spécificité d e ces 
g roupes et des moyens ef f icaces pour les ani 
mer. 

PTR 325 2 c r . 

Stage d 'observat ion 

Cette activité v ise, dans le cadre d e s objectifs 
du programme, à habiliter l 'étudiant à une in
tervention dans le domaine pastoral. Après 
une première étape d 'observat ion, dans un 
lieu qu' i l a cho is i , l 'étudiant y réalise une acti
vité pastorale bien c i rconscri te. 

PTR 330 3 cr. 

Stage d' intervention 

C e stage offre à l 'étudiant l 'occasion de faire 
une intervention de plus longue durée dans un 
mil ieu ecclésial o u soc ia l . Profitant d 'un e n c a 
drement adéquat, l 'étudiant peut manifester s a 
capaci té d e b ien établ ir la p rob lémat ique 
d 'une situation, de la décr i re e n ses d iverses 
composantes , de l 'analyser en vue d 'une ac 
tion mieux éclairée. 

PTR 340 3 c r . 

Atel ier d ' intégrat ion pastorale 

Plusieurs étudiants e n théologie ont un vécu 
pastoral constitué d 'expér iences de part icipa
tion, d 'observat ions, et de motivations profes
sionnel les. C e vécu pastoral peut-il être relié à 
leur vécu académique ? L'objectif est de per
mettre aux étudiants d'établir d e s tiens entre 
l 'apprent issage académique et la réalité pas
torale. 

PTR 710 I cr. 

Identification du vécu pastoral I 

PTR 711 I cr. 

Identification du vécu pastoral II 

PTR 712 I cr. 

Identification du vécu pastora l l ll 

A 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, â savoir : 

2) le souhaitable (ses finalités, idéaux con 
cernant les jeunes, le mil ieu, etc) 

3) s es percept ions de la réalité. 
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Cette identification pode sur trois champs , les 
jeunes (I). l 'école (II) et l 'Église (lll) 

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. 

Atel ier de formation professionnel le l l l 

PTR 740 3 cr. 

Rapport d 'atel ier I 

PTR 741 6 cr. 

Rapport d 'atel ier I 

PTR 742 3 cr. 

Rappor t d 'atel ier II 

PTR 743 6 cr. 

Rapport d 'atel ier II 

PTR 744 3 cr. 

Rappor t d 'atel ier l l l 

PTR 745 6 er. 

Rapport d 'atel ier l l l 

Dans cet ensemble , les activités pédagogi
ques se déroulent toutes de la même façon. 
C e ne sont que les sujets d 'observat ions ou 
d 'exerc ices qui changent. C e s activités ont 
c o m m e objectif : a ider l 'animateur é acquérir 
d iverses habi letés e n an imat ion pastorale 
dans la pratique et par la pratique. 

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

analyse d e situation ; savoir inventer des 
activités pertinentes pour l'atteinte de i 'ob-
jectil ; 

- 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 s a réflexion sur f a c 

tion des contextes crit iques reçus dans 
d'autres activités pédagogiques. 

PTR 748 3 cr. 

PTR 746 1 cr. 

Coordonnées de la p résence pastorale 

Étude d e s enquêtes sur les jeunes du Québec, 
sur leurs attitudes face à la rel igion, â l 'Église, 
â la foi. 

PTR 747 1 cr. 

Cette activité pédagogique veut permettre une 
ré lorme critique sur la réalité des jeunes à par
tir d 'expériences auprès des jeunes, ainsi qu 'à 
partir de données socio logiques sur le phéno
mène-jeunesse. 

Crit ique de la p résence pastorale 

A partir de g roupes déjà constitués, l 'activité 
pédagogique veut soul igner certains phéno
mènes de base dans la v ie des groupes : c o m 
munication, écoute, participation, leadership, 
décision-évaluation. Occas ion de conscient i -
ser et d'élargir s es comportements et s es atti
tudes dans les nombreuses tâches et réunions 
exigées par la complexité organisationnelle de 
sociétés démocrat isées. 

PTR 750 2 cr. 

Explorat ion du vécu religieux d e s 
animateurs 

Après s 'être approprié les résultats d 'une en
quête sur le vécu religieux d e s animateurs de 
pastorale scolaire au Québec et s 'y être c o n 
frontés, les participants peuvent retracer leur 
cheminement religieux et voir comment le c o n 
tact a vec les jeunes e l le travail professionnel 
les ont o u non influencés. Ils peuvent faire une 
typologie d e s d ivers cheminements et inter
préter théologiquement la p lace du • vécu » e l 
de la doctrine dans la tradition chrétienne. 

PTR 751 2 cr. 

Théologie du vécu religieux d e s animateurs 

Faisant suite à la précédente, cette activité pé
dagogique veut davantage faire la théologie 
de la fonction d 'animation pastorale et de la 
p lace du vécu religieux de l 'animateur e l de 
ce lu i des participants à une activité pastorale. 
O n met aussi au point l ' importance de l 'ex
press ion des uns qui appellent e l inspirent 
l ' express ion d e s autres. O n voit comment 
l 'énergie est là e l que le renouveau de l 'Église 
passe par cet accuei l du « vécu religieux » des 
chrétiens, vécu trop souvent entermé ou c a 
moufle dans un langage officiel. 

PTR 752 I cr. 

Rêlérences théolog'iques e n pastorale I 

PTR 753 I cr. 

Références théologiques e n pastorale II 

PTR 754 I cr. 

Références théologiques e n pastora le l l l 
Dans toute pratique pastorale, on peut retracer 
d e s c o n c e p t i o n s d e D ieu , du Chr i s t , du 
monde, de l 'Église, tout un ensemble de sym
bo les et d ' idées théologiques. L'activité péda
gogique amène le pasteur à conscient iser 
cette théologie qui sert implicitement de réfé
rence à son act ion. A l 'aide d 'autres cadres 
théologiques, il peut a lors comparer , critiquer, 
reformuler la théologie de s a pratique. 

PTR 755 I cr. 

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

PTR 756 I cr. 

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

PTR 757 I cr. 

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

Vat ican II a insufflé un é lan à la pastorale en re
déf inissant la m iss ion de l 'Eg l ise dans le 
monde. Qu 'en est-il que lques années après 7 
Comment analyser les orientations pastorales 
que se donnent pasteurs, communautés chré
t iennes, régions pastorales, d iocèses ? C e s 
orientations correspondent-el les à la m iss ion 
de l 'Église et aux beso ins du mil ieu ? Par une 
observat ion systématique de la réalité pasto
rale, cette activité pédagogique essa ie de ré
pondre â c e s quest ions e n identifiant tes ob
jectifs des agirs pastoraux, e n recherchant 
une cohérence dans la pastorale d 'ensemble 
et en situant les pratiques par rapport aux pol i
t iques ecclésiales. 

PTR 758 I cr. 

Improvisation et démarche cr i t ique e n 
pastora le I 

PTR 759 I cr. 

Improvisation et démarche crit ique e n 
pastora le II 

PTR 760 I cr. 

Improvisation et démarche crit ique e n 
pastora le lll 

Le pasteur est un théoricien de l 'action qui 
s ' ignore souvent. L 'analyse systématique de 
son action révèle d e s objectifs, d e s stratégies, 
des percept ions de soi et des autres qui peu
vent s e ramener à des modèles d 'act ion identi
fiables : animation de groupe, counsel 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 à l 'aide d 'autres 
modèles poss ib les. Voilà les objectifs de l 'acti
vité pédagogique, qui comprend des interven
tions magistrales, du travail d 'équipe et du tra
vail personnel . 

PTR 761 I cr. 

Prat ique pastorale : condi t ionnements 
soc iaux I 

PTR 762 I cr . 

Prat ique pastora le : condi t ionnements 
soc iaux II 

PTR 763 1 cr. 

Prat ique pastora le : condi t ionnements 
soc iaux lll 

L'analyse socio logique d e l 'action pastorale 
révèle une v ision propre d e la société québé
co ise , des rapports soc iaux, du milieu d'inter
vention et de la p lace qu 'y tiennent la religion 
et l 'Église. Cette v ision est constituée d 'un 
ensemble de représentations qui influencent 
d i rectement la prat ique pastora le . C o m p t e 
tenu d e s mouvements sociorel ig ieux récents 
au Québec, l 'activité pédagogique v ise à dé
gager et critiquer certains modèles et p roces
sus soc iaux sous- jacents aux prat iques pasto
rales. 
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PTR 764 2 er. PTR 771 1 cr. PTR 776 1 cr . 

Nouveau rapport Église-École 

Interprétation socio logique et théologique des 
mutations culturelles au Québec e l des rap
ports à créer entre une Église et une École qui 
évoluent. 

PTR 765 2 cr. 

Corrélation foi et culture des jeunes 

A partir d 'ana lyses d'activités pastorales, ré
f lexion sur les apprent issages de la symbol i 
que chrétienne e l de l ' intégration.culture et foi. 

PTR 766 1 cr. 

Le pasteur, auteur de son action 

Principalement centrée sur la personne et son 
act ion, la réflexion faite pendant cette sess ion 
permet au participant non seulement de définir 
ce qu'est la pastorale, mais encore de savoir 
quelle image il projette c o m m e pasteur. Cette 
prise de consc ience veut favoriser une plus 
grande autonomie, tout aussi b ien dans la 
lonction que dans l 'action. 

PTR 767 1 er. 

O i s e actuel le et r echerche spirituelle d e s 
jeunes 

Les jeunes d 'aujourd'hui sont-ils une généra
tion sacrifiée ou le ferment d 'un renouveau cu l 
turel ? O n ne peut nier que les jeunes r e n - . 
voient a vec force é l a société l ' image de s o n 
échec, échec de ses valeurs de compéti t ion, 
de c ro issance économique. Des études ré
centes faites sur le comportement d e s enfants 
face à la télé, à l 'école e l à la rue permettent de 
voir comment les enfants sont eux aussi à la 
fois vict imes et ferment de renouveau dans la 
conjoncture actuelle. 

PTR 768 1 cr. 

L e pouvoir d e s parents e n pastorale 
Faut-il craindre les • premiers responsables 
d e la foi > ? One ne doit pas oublier, en effet, 
que quoi qu' i l advienne du projet de restructu
ration scolaire, les parents auront de plus en 
plus d ' importance dans l 'éducation scolai re 
de leurs enfants. N'ont-ils pas déjà le choix en
tre l 'enseignement moral e l l 'enseignement re
ligieux ? S e peut-il que , d ' ic i peu, ils décident 
d e l 'existence même des serv ices pastoraux 
scolaires ? O n ne peut s 'empêcher d 'y pen
ser... Quel les attitudes les responsables de la 
pastorale peuvent-ils a lors adopter dans un 
pareil contexte 7 . 

PTR 769 1 cr. 

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

A u niveau secondai re, sacramental isat ion est 
toujours opposée à act ion transformatrice et 
l 'on est embarassé par l 'apprentissage de la 
symbol ique chrétienne. Que lques pistes sont 
proposées â l 'intérieur d e cette sess ion afin de 
revoir â neuf cette quest ion. 

PTR 770 1 cr. 

Risques du métier 
Cette sess ion veut favoriser un partage sur le 
vécu, une analyse d e s d ivers condit ionne
ments du travail pastoral et une recherche sur 
les moyens d'éviter le « burnout » et de garder 
la stimulation pour c e métier aux innombrables 
défis. 

L'initiation sacramente l le d e s enfants 
Où en est-on avec l'initiation sacramentel le 
des enfants, un an après la publication d e s 
orientations pastorales des évêques du Qué
bec 7 Que révèle l 'accuei l très différent fait à 
c e s orientations par les d iocèses, les c o m m u 
nautés chrétiennes, les parents et les éduca
teurs scolaires ? 

La prise en charge de l'initiation sacramentel le 
par les communautés chrétiennes est-elle réa
l isable 7 S i ou i , à quel les condit ions ? 

PTR 772 1 cr. 

Entre la rue et l 'école 

O n se rend compte que c 'es t en sortant d e 
l 'école que d e s jeunes du Seconda i re vivent 
vraiment et font des projets... Cette sess ion 
permet aux animateurs de découvrir un type 
de pastorale d e s jeunes dans la rue. c 'est-à-
dire hors du cadre scola i re, de revoir leurs 
p ropres pratiques de pastorale a l 'école à l a 
lumière de c e s expériences différentes, de rè-
situer les fondements ecclésiologiques de leur 
agir pastoral et de dégager de cette démarche 
des perspect ives d 'act ion. 

PTR 773 1 cr. 

L a v io lence à l 'école 

La sess ion veut a ider l 'animateur à se voir 
c o m m e partie prenante du phénomène de v io
lence et à partager des expériences qu 'on a 
des jeunes, de leurs problèmes et de l 'école, 
d iverses interprétations poss ib les d e s phéno
mènes de v io lence, des act ions déjà faites 
avec ou sans succès et des projets d 'act ion. 

PTR 774 1 cr. 

Nouveaux repères éthiques 

Face aux recherches, parfois épanouissantes, 
pado is pénibles des jeunes dans le domaine 
d e la sexualité, face aussi à l 'avortement, à 
l 'homosexualité et aux d iverses situations d e s 
coup les , les animateurs de pastorale sont à la 
recherche d 'une certaine authenticité. Cette 
sess ion permet aux animateurs de faire le 
point et de partager leurs mala ises et leurs re
cherches , de se donner un ressourceraient, de 
penser les problèmes éthiques de façon in-
ductive en partant des faits et en cherchant la 
vérité qui s 'y trouve et d e se donner d e s p istes 
d 'act ion en counsel ing et en groupe. 

PTR 775 1 cr. 

L a culture technolog ique 

« Comprendre l'être humain et la réalité au 
se in de laquelle il vit, telle est l ' essence de la 
cu l ture. D a n s no i re m o n d e m o d e r n e , la 
s c ience et la technique ont b ien évidemment 
leur p lace dans cette réalité. Peut-on parier de 
culture sans y inclure une forte composante de 
sc ience et d e technique ? » Cette citation de 
Roland Doré, directeur de l 'École polytechni
que d e Montréal, fournit le thème d e c e pre
mier b loc d'activités au cours desquel les les 
participants seront appelés à saisir les muta
tions culturelles provoquées par la s c ience et 
la technologie. 

L e s jeunes et la culture technologique 

R u s perméables encore à l 'environnement 
que les adultes, les enfants et les jeunes sont 
profondément marqués par notre univers tech
nologique. A l 'occas ion de cette année c o n s a 
crée à la jeunesse, les participants tenteront 
de mesurer l ' impact de la société technologi
que sur la culture des nouvel les générations 
et. inversement, les pr incipales réactions d e s 
jeunes à l 'égard de ce type de société. 

PTR 777 1 er. 

Éthique d e la société technologique 

Plusieurs recherches actuel les portent sur les 
nouvel les valeurs véhiculées par la société 
technologique ainsi que sur la nécessité d 'éla
borer de nouvel les pistes éthiques face à notre 
environnement technologique. C e b loc d 'act i 
vités v isera è faire état de c e s recherches et 
les traduira dans des pistes pédagogiques 
concrètes. 

PTR 778 1 er. 

L'éducat ion chrét ienne à l 'ère d e s 
ordinateurs 

La ca téchèse et la pastora le s e sont peu 
préoccupées jusqu' ici du contexte technologi
que dans lequel baignent les enfants et les jeu
nes. C e b loc d'activités fera le point des re
cherches théologiques portant sur la s c ience 
et l a technologie et en dégagera les pistes 
pastorales et catéchétiques. 

PTR 779 2 cr. 

Église et monde e n espérance 

Après une double lecture d e l 'histoire récente 
de l 'Église du Ouébec, nous examinerons 4 tâ
ches d e transformation de notre société. Nous 
verrons ainsi success ivement les tâches de la 
justice soc ia le et l 'engagement d e s chrétiens, 
ce l les de la cohésion soc ia le et la c ommu
nauté chrét ienne, ce l l es du déb locage de 
l 'utopie, d e l 'avenir et la liturgie chrétienne, 
ce l les de la culture en chantier et l 'expression 
de foi d e s chrétiens. 

PTR 780 1 er. 

Église et monde e n espérance : lec tures 

Cette activité d e lectures dir igées e s l un c o m 
plément de PTR 779 

PTR 781 3 cr. 

Pastora le d e s sol idarités 
Cette activité pédagogique est basée sur qua
tre axes : 1) apprendre à lire son quotidien 
dans une perspect ive de solidarité ; 2) appren
dre â créer des réseaux quotidiens de sol idari
tés ; 3) apprendre à célébrer s es solidarités ; 
4) apprendre à transformer son quotidien en 
fonction de ses solidarités. 

PTR 800 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 pastora le sco la i re 

PTR 802 3 cr. 

R e c h e r c h e e n pastorale sco la i re 
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PTR 803 4 cr. 

Reche rche e n pastorale sco la i re 

PTR 804 S cr. 

Reche rche e n pastorale scolai re 

PTR 805 6 cr. 

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

PTR 808 9 cr. 

Reche rche 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 
lonl habituellement plus à partir d 'observa
tions, de rapports d'activités ou de polit iques 
d 'act ion. El les sont rarement des revues de lit
térature ou des product ions théoriques. 

SHR 101 1 cr. 

PTR 810 

Lectures dir igées I 

PTR 811 

Lectures dir igées M 

PTR 812 

1 cr. 

1 cr. 

Lectures dir igées l l l 

En plus de la lecture et du résumé de lectures, 
cette démarche comporte une présentation 
par les professeurs de la problématique dans 
laquelle les lectures peuvent être pertinentes 
pour la formation des animateurs et un sémi
naire où les résumés de lectures sont présen
tés et discutés par l 'ensemble. Pour les régi
mes particuliers, on puise dans la banque 
selon les intérêts de l 'étudianl. 

PTR 890 

Projet d ' essa i 

PTR 891 

E s s a i 

PTR 892 

E s s a i 

PTR 893 

E s s a i 

6 cr. 

9 cr. 

SHR 

SHR 100 1 cr. 

Quarante s iècles d'histoire rel igieuse 

Cette activité pédagogique veut laire prendre 
consc ience de l 'ampleur et de la variété de 
l'histoire religieuse de l 'humanité. Il situe géo-
g raph iquement et h is tor iquement la na is 
sance , l 'évolution et... la mort des religions et 
s e termine par un panorama démographique 
des religions aujourd'hu' 

Q u e savons -nous d e la religion d e l ' homme 
préhistorique ? 

L'art et les outils que nous ont laissés les hom
mes préhistoriques peuvent-ils nous rensei
gner sur leur univers religieux ? Pouvons-nous 
trancher aujourd'hui les controverses des an
nées passées sur les p remiers compor te
ments magico-rel igieux de l 'humanité ? 

SHR 110 1 cr. 

L e s pr incipales théor ies e n soc io log ie d e s 
rel igions 

Objectif : montrer qu 'on doit parler non pas 
d 'une soc io logie d e s religions mais des soc io
logies des religions : chacune de ces soc io lo
g ies correspondant â un certain angle de pers
pective se lon lequel le phénomène religieux 
es l observé. 

SHR 111 1 cr. 

Rel ig ion, mag ie et tabou 
Qu 'es t -ce que nous apprend l 'observation du 
comportement rituel des êtres humains ? Quel 
beso in veulent-ils satisfaire lorsqu' i ls s e c o n 
traignent à des rituels complexes et r igides ? A 
quoi sert cette restriction de leur l iberté e l de 
leur spontanéité ? 

SHR 120 1 cr. 

Chris t ianisme et société occ identa le 

Que ls rapports le christ ianisme a-t-il entrete
nus avec le développement de la société occ i 
dentale ? A-t-il joué un rôle passif ou actif ? 

SHR 121 1 cr. 

Tradit ions re l ig ieuses or ientales 

Cette activité pédagog ique entend décr i re 
3 cr. ' 'état présent des g randes rel igions orientales. 

SHR 130 1 er. 

A p p r o c h e s ph i losophiques du phénomène 
religieux 

Objectif : situer l 'acte de croire au sein des au 
tres actes humains et en analyser le méca
nisme du point de vue phi losophique. 

SHR 140 1 cr. 

Perspec t ives psycho log iques sur l a rel igion 
De Freud à Allport, en passant par Jung et J a 
mes, nombreuses et divergentes sont les ana
lyses psycholog iques de la rel igion. Cette acti
vité pédagogique décrit les pr incipales de c e s 
théories psycholog iques sur la religion. 

SHR 141 1 cr. 

L a religion dans le déve loppement d e la 
personne 

Quel les sont les relations entre le développe
ment de la maturité psychique et l 'évolution de 
la v ie rel igieuse individuelle ? L 'adhésion à 
une c royance rel igieuse est-elle un facteur in
fantilisant ? 

SHR 142 2 cr. 

Initiation è la relation d 'a ide 
Cette activité pédagogique est structurée se 
lon deux objectifs. Le premier est théorique : il 
consiste à comprendre les condit ionnements 
psycholog iques à l 'oeuvre dans les comporte
ments religieux. C 'es t dans cette perspect ive 
que seront étudiés les points suivants : les mo
tivations et leur ambiva lences ; la convers ion 
rel igieuse ; la culpabil ité morale, rel igieuse et 
névrotique : le péché et l 'expérience du par
don ; le rite et la pensée magique. Le second 
objectif est d 'ordre pratique : il cons is te â ini
tier l 'étudiant au d ialogue pastoral . Théorie et 
exerc ices pratiques se combineront pour don
ner à l 'étudianl l 'occas ion de vérifier et d 'exer
cer s es capacités d 'observat ion et d 'écoute. 

SHR 150 1 cr. 

Église cathol ique et changement soc io 
culturel au Québec 

Oue ls sont les changements socio-culturels 
qui ont marqué le Québec depu i s i 9 6 0 ? 
L 'Egl ise cathol ique a-t-elle été affectée par c e s 
changements ? Comment a-t-elle réagi ? 

SHR 151 1 cr. 

Nouveaux g roupes religieux du Québec 

Cette activité pédagogique offre que lques hy
pothèses d 'expl icat ion soc io log ique pour ren
dre compte d e la multiplication, au Québec, 
tant d e s mouvements internes a u cathol i 
c i sme, que des nouveaux groupements exté
rieurs à lui. 

SHR 152 1 cr. 

Expér iences québécoises de la rel igion 

Cette activité pédagogique v ise essentiel le
ment à aider l 'étudiant à élucider s a propre ex
périence de la religion telle qu ' i l a pu la vivre 
en contexte québécois. 

SHR 153 

du Québec I 

1 cr. 

Survo l de l 'histoire re l ig ieuse du Ouébec 
jusqu 'en 1900. en insistant sur que lques ques
tions : l 'Église et les patriotes de 1837, le réveil 
religieux de 1840. les relations cathol iques-
protestants, les conflits entre l ibéraux et ultra-
montains. 

SHR 200 3 cr. 

Méthodologie scienti f ique dans l 'étude d e s 
rel igions 

Quand e l les étudient les rel igions, les sc iences 
humaines doivent-elles mettre en vei l leuse 
leur v isée scientifique ? Quel les sont les princi
pa les hypothèses d e s g rands courants soc io
logiques dans l 'étude des rel igions ? Que l 
q u e s traits ca rac 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
g ion, de la religiologie. 
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SHR 201 3 cr. 

Développement psycho-rel igieux d e l a 
pe rsonne 

Cette activité pédagogique présente une vue 
d 'ensemble du développement psycholog ique 
et religieux de la personne, de la na issance à 
la maturité. O n examine auss i l ' influence des 
facteurs psycho log iques sur les motivations et 
les expériences rel igieuses. Dans cette pers
pective seront étudiés : les motivations et leurs 
ambivalences ; l 'expérience du sacré ; la con 
version religieuse ; l 'expérience mystique ; la 
culpabilité morale, rel igieuse et névrotique ; le 
péché et l 'expérience du pardon ; le rite et la 
pensée magique. . . L 'objectif est d ' amene r 
l 'étudiant à une pr ise de consc ience plus nette 
des facteurs dans lesquels s 'enracinent s a vie 
de foi. 

SHR 330 3 cr. 

Rencont re d e s rel igions 
Objectifs : 1) permettre à l 'étudiant de se situer 
par rapport aux * croyants » qui s e rattachent à 
une tradition rel igieuse autre que la tradition 
chrét ienne; 2) identifier les p rob lèmes que 
soulèvent les d iverses tentatives d' interpréta
tion théologique des autres religions ; 3) s e fa
miliariser avec une formulation socio logique 
du problème d e l ' interprétation des c ivi l isa
tions. 

SHR 331 3 cr. 

Christ ianisme et rel igions du monde 
La conna issance des autres rel igions s ' im
pose de plus en plus au théologien chrétien 
d a n s la pe rspec t i ve d ' une o e c u m é n i s m e 
élargi. Pour relever ce déf i , l 'étudiant doit ap
prendre à adopter une attitude de distanciation 
par rapport â son univers de significations. S ' i l 
doit apprendre à poser des interrogations 
dans une perspect ive chrétienne, il doit auss i 
faire une réflexion sur le christ ianisme à ta lu
mière des g randes religions du monde que 
sont le judaïsme, l ' is lam, l 'hindouisme et le 
bouddhisme. Les principaux thèmes abordés 
dans l 'étude comparat ive sont la réalité ultime, 
l 'être humain, le monde, la vie spirituelle et la 
v ie morale. 

SHR 362 3 cr. 

Éveil religieux, s ec tes et gnoses 
O n assiste à un réveil religieux aux manifesta
tions auss i nombreuses que variées dans une 
société où la sc ience et la technologie cher
chent pourtant à imposer leurs règles, leur ra
tionalité. Étude de c e phénomène : s e s cau 
ses , son ampleur, s a diversité. Les sec tes et 
les gnoses : caractéristiques générales, c las 
sement, traits particuliers. L iens et ruptures 
avec le christ ianisme. 

SHR 700 4 cr. 

Islam e n Égypte et judaïsme e n Israël 

A l 'aide d 'un Cahier d 'auto-apprent issage, 
l 'étudiant s e familiarise avec un certain nom
bre de recherches c lass iques et récentes sur 
ces deux traditions rel igieuses et avec leurs 
caractéristiques particulières dans le contexte 
de ces 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 lieu à la réalisation d 'un outil 
d idact ique ; 2- p lan provisoire de l'outil d idact i
que envisagé : 3- possibilités d'util isation de 
cet outil dans un programme scolai re ; 4- sour
c e s documentaires. 

SHR 702 I cr. 

Rel ig ion et soc iété dans l 'État d ' Israël 

Cette activité pédagogique est l 'approfondis
sement d 'un certain nombre de points abor
dés avec l 'activité S H R 700. 

SHR 703 I cr. 

Rel ig ion et société e n Égypte 

Cette activité pédagogique est l 'approfondis
sement d 'un certain nombre de points abor
dés avec l 'activité S H R 700. 

SHR 704 3 cr. 

Stage d 'étude e n Égypte 

A u cours de ce s tage, trois types d'activités 
sont prévus : 1- conférences par d e s universi
taires et d e s personnes- ressources sur c h a 
cun des 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 doit remettre un rap
port de voyage résumant les pr incipales ob
servations qu' i l a notées dans son journal de 
voyage. Il est suggéré de suivre le p lan sui 
vant : a) c e que te voyage a ajouté à m a c o m 
préhension 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 plus intéressant. Pourquoi ? d) c e qui 
m'est apparu le p lus difficile à accepter . Pour
quoi ? e) c e qui soulève c h e z moi les ques
tions les p lus difficiles à résoudre. Pourquoi ? 

SHR 705 4 cr. 

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

Il s 'agit de la m ise au point d 'un outil d idact i
que comportant les éléments suivants : 1- do 
cument faisant état des recherches effectuées 
au retour du voyage sur le thème chois i avant 
le départ, des remarques d e s a c c o m p a g n a 
teurs et d e s informations recueil l ies pendant le 
voyage ; 2- d iaposi t ives illustrant certains as 
pects du thème étudié avec commentai res et 
gu ide d'utilisation ; 3- bande sonore suscept i 
ble d 'être utilisée pour illustrer certains as 
pects du thème étudié. 

SHR 710 4 cr. 

SHR 707 2 Cf. 

L e s au tochtones d u Québec 
Cette activité pédagogique v ise â fournir une 
v ision synthétique des caractéristiques pr inci
pa les d e s cultures amérindiennes et Inuit et 
des répercussions du contact d e c e s cultures 
avec les cultures européennes. En plus de 
conférences données par des spécial istes des 
études autochtones, l 'activité comporte d e s 
séances d ' immers ion culturelle et la rencontre 
avec des autochtones. 
Préalable : S H R 712 

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

Cette activité consiste à réaliser un outil d idac
tique sur un aspect particulier de la culture 
amérindienne ou Inuit. Cet outil d idact ique doit 
normalement comporter une composante au 
dio-visuelle et pouvoir être utilisable pour pro
mouvoir l 'éducation interculturelle. 
Préalables : S H R 712 . 707, 711 . 722 

SHR 711 3 c r . 

Mini - recherche sur les au tochtones du 
Québec 

Cette activité v ise à sélectionner et à analyser 
la documentat ion pertinente pour l 'étude d 'un 
aspect particulier d e s cultures amérindiennes 
ou Inuit. 

Préalables : S H R 712 et S H R 707 

SHR 712 4 cr. 

Indiens et Inuit du Québec : lectures 
d ir igées 

Cette activité pédagogique par cor respon
dance permet de se familiariser a vec un cer 
tain nombre de recherches c lass iques et ré
c e n t e s t ra i tant d e l ' o r gan i sa t i on s o c i o -
polit ique, de la culture et de la religion des 
Amérindiens et d e s Inuit. 

SHR 719 6 cr. 

Éducat ion intercurturel le-problématlque t 
Cette activité par cor respondance, é laborée 
par te Pr Fernand Ouellet, fournit un aperçu 
des pr incipaux problèmes théoriques et prati
que que pose l ' introduction d 'une perspect ive 
interculturelle en éducation. 

SHR 720 4 cr. 

L'éducat ion interculturelle : p roblémat ique II 

Cette activité de lectures dir igées permet aux 
participants d 'approfondir leur compréhen
sion de la problématique intercultu relie au 
contact des écrits de d ivers spécialistes qui 
ont participé a u col loque international o rga
nisé à Sherbrooke en octobre 19B6. 

SHR 721 3 cr. 
SHR 722 2 cr. 

L e s au tochtones du Ouébec : séance 
d ' immers ion 

Cette activité v ise à permettre un contact avec 
d e s représentants des cultures autochtones 
dans leur environnement propre et de recueillir 
d e s données sur un aspect particulier de la v ie 
et de la culture des communautés autochones. 
Préalables : S H R 712, S H R 707 et S H R 711 

SHR 724 3 cr . 

Éducation, culture, identité autochtones 
L'éducation doit-elle servir surtout à maintenir 
l ' identité culturelle autochtone ou bien à déve
lopper la capacité des communautés autoch
tones de prendre en main leur développement 
économique et soc ia l ? Cette activité d e lectu
res dir igées permet è l 'étudiant de se familiari
ser avec les points de vue de que lques leaders 
autochtones et de que lques éducateurs tra
vaillant en mil ieu autochtone sur cette quest ion 
fondamentale. L'activité présente également 
que lques exemples d'initiatives visant à adap
ter les p rogrammes sco la i res aux condit ions 
particulières des populations autochtones. 
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SHR 725 2 cr. 

Éducat ion, maîtrise d u m o n d e au tochtone 
Cette activité offerte par des spécialistes des 
quest ions autochtones et par des leaders au 
tochtones engagés dans l 'éducation permet 
aux participants de se familiariser avec les dé
fis particuliers qui doivent être surmontés pour 
que les communautés autochtones en v ien
nent à prendre en main de plus en plus la maî
trise de leur dest in. 

SHR 729 6 cr. 

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

SHR 750 1 cr. 

SHR 730 6 cr. 

Culture et société e n Inde du Nord et a u 
Népal 

Cette activité pédagogique par cor respon
dance fournit aux personnes intéressées une 
vue d 'ensemble de la culture et de l 'organisa
tion soc ia le en Inde du Nord et au Népal ainsi 
qu 'une initiation générale à la problématique 
de l 'éducation interculturelle. 

SHR 73I 3 cr. 

Rel ig ion, culture et société e n A s i e du S u d 
Cette activité pédagogique fournit une v ision 
synthétique des pr incipaux éléments des mo
dèles religieux et culturel hindou et bouddhiste 
et une analyse des répercussions psycho
culturelles et soc ia les de c e s deux g randes 
traditions. Il fournit également une initiation 
pratique â une problématique de l 'éducation 
interculturelle. 

SHR 732 3 cr. 

Mini- recherche 

Cette activité consiste é sélectionner et è ana
lyser la documentat ion pertinente pour l 'étude 
d 'un aspect particulier de la vie et de la culture 
en Inde du Nord et au Népal. 
Préalable : S H R 730 

SHR 733 3 cr. 

Stage d 'études e n Inde du Nord et a u 
Népal 

Cette activité v ise à permettre un contact avec 
des représentants de la culture indienne et né
palaise et à recueillir des données sur des as
pects particuliers de la vie et de la culture de 
c e s pays. 

Préalables : S H R 730 et S H R 732 

SHR 734 

SHR 735 

3 c r . 

6 c r . 

Outi l d idact ique 

Cette activité consiste à réaliser un outil d idac
tique sur un aspect particulier de la culture in
dienne ou népalaise. Cet outil d idact ique doit 
normalement comporter une composante au 
dio-visuelle et pouvoir être utilisable pour pro
mouvoir l 'éducation interculturelle dans les 
p rogrammes scola i res. 
Préalables : S H R 730. S H R 732 et S H R 733 

Développement d e s s c i e n c e s humaines d e s 
rel igions 

Cette activité pédagogique présente les objec
tifs, les méthodes et les acquisit ions des multi
ples d isc ip l ines qu 'on rassemble habituelle
ment sous la catégorie sc iences humaines des 
rel igions. 

SHR 751 2 c r . 

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

Cette activité pédagogique v ise à situer l 'étude 
scient i f ique d e s rel ig ions à l ' intérieur d e s 
sc iences et face aux autres d iscours sur la reli
g ion. 

SHR 752 2 cr. 

Rencon t re d e s rel igions 
Ana lyse de quelques ouvrages soc io logiques 
sur le plural isme et les phénomènes d 'accul tu
ration et de que lques pr ises de posit ion théolo
giques sur la rencontre du christ ianisme et des 
religions du monde. 

SHR 757 3 cr. 

Étude scient i f ique d e s rel igions 

Objectif : définir les objectifs, la méthode et les 
condi t ions de l 'étude scient i f ique d e s rel i
g ions. 

SHR 800 1 cr. 

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

SHR 801 2 cr. 

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

SHR 802 3 cr. 

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

SHR 803 4 cr. 

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

SHR 804 5 cr. 

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

SHR 805 6 cr. 

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

SHR 806 9 cr. 

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

Sélection d 'un thème, mise au point d 'une bi
bl iographie sélective, élaboration d 'une pro
blématique socio logique ou psychosoc io log i 
que, appl icat ion de la problématique au thème 
chois i . 

SHR 813 1 er. 

Islam et Occ iden t 

Cette activité, offerte par d e s conférenciers 
chois is par les membres de l'Institut des étu
des is lamiques de l 'Université McGi l l , v ise à 
identifier les pr incipaux obstac les à une mei l 
leure compréhension de l'Islam et du monde 
musulman dans les sociétés occidentales. 

SHR 814 

L'éducation interculturelle : le < 

1 cr. 

t d e l 'Islam 

Cette activité, animée par le Pr Fernand Ouel -
tet. présente un aperçu de l'état actuel des re
che rches sur l 'éducat ion interculturelle et 
comporte des ateliers de travail visant à ame
ner chacun des participants à choisir un projet 
d'outil d idact ique suscept ib le de contribuer à 
une meil leure compréhension de l 'Islam à l'in
térieur des p rogrammes scola i res. 

SHR 821 2 cr. 

L 'Hindouisme hier et aujourd'hui 
Étude des pr incipaux éléments de la v ision re
l igieuse h indoue, du rituel h indou et du sys 
tème des castes. Explorat ion de la mythologie 
hindoue et de quelques textes de la l ittérature 
sacrée. Étude de l 'histoire et de la géographie 
de l'Inde. Exploration de que lques courants 
phi losophico-rel igieux. 

SHR 823 2 cr. 

L'éducat ion interculturelle : problématique I 

Cette activité par co r respondance, é laborée 
par le Pr Fernand Ouellet, fournil un aperçu 
des pr incipaux problèmes théoriques et prati
ques que pose l ' introduction d 'une perspec
tive interculturelle en éducation. 

SHR 824 3 cr. 

L'éducation interculturelle : p roblémat ique II 

Cette activité de lectures dir igées permet aux 
participants d 'approfondir leur compréhen
sion de la problématique interculturelle au 
contact des écrits de d ivers spécialistes. 

SHR 825 4 cr. 

Islam et société 

Cette activité de lectures dir igées permet aux 
participants d e s e familiariser a v e c différents 
aspects de la v ie d e s musulmans du Maghreb 
et de l 'Asie du S u d . 

SHR 827 2 cr. 

L e Bouddh i sme e n Inde et a u J a p o n 

La na issance et ta disparit ion du bouddh isme 
en Inde. Les g randes l ignes de la v ision reli
g ieuse bouddhiste et son enracinement dans 
la société indienne. 

SHR 829 3 cr. 

L'Islam a u Magh red et e n A s i e du S u d 

Cette activité, offerte par d e s spécialistes d e s 
études is lamiques, permet aux participants de 
s'initier à certains aspects importants de la dy
namique culturelle, sociale et politique d e s 
pays visités lors du voyage d 'études. 
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S H R 830 3 cr. 

Projet d'outil d idact ique I 
A l'intérieur d e cette activité, les participants 
sont invités à mettre au point une vers ion préli
minaire d 'un projet d 'oul i l d idact ique destiné é 
permettre une meilleure compréhension de 
l'Islam e l du monde musulman par les étu
diants inscrits à un programme scolaire parti
culier. 

S H R 831 3 cr. 

Projet d'outil d idact ique II 

A l'intérieur de cette activité, les participants 
sont invités à mettre au point une nouvelle ver
sion de leur projet d'outil d idact ique qui tient 
compte des conna issances acqu ises pendant 
le trimestre d 'été précédent et d e s remarques 
formulées par les membres de l 'équipe d 'en
cadrement. 

S H R 832 6 cr. 

Outil d idact ique 

M ise au point finale d 'un outil d idact ique sus
ceptible de contribuer à développer une mei l
leure compréhension de l'Islam et du monde 
musulman chez les étudiants de niveau pri
maire, secondai re ou col légial. 

S H R 833 3 cr. 

Voyage d 'é tudes d a n s le monde musu lman 
A l'intérieur de cette activité, les participants 
ont l 'occas ion d e faire une brève expér ience 
de la vie dans deux pays musulmans du M a g 
hreb ou de l 'Asie du S u d et de recueillir du ma
tériel documentaire, sonore e l v isuel pour la 
réalisation d e leur outil d idact ique. 

S H R 841 3 cr. 

Séminaire I 

S H R 842 3 cr. 

Séminaire II 

Mise en commun et d iscuss ion d'activités pré
paratoires à la rédaction du mémoire. 

S H R 850 3 cr. 

Soc io log ie d e la rel igion 

Les grands c lass iques en socio logie de la reli
g ion. 

SHR 851 2 c r . 

Soc io log ie d e s rel igions - a ire f rançaise 

Étude des pr incipaux courants en soc io logie 

des religions de Durkheim à nos jours. 

S H R 853 2 cr. 

Socio log ie d e s rel igions - a ire a l lemande 
Ana lyse et compara ison d e deux théories an 
tagonistes : K. Marx et F. Engels , d 'une par i , et 
M . Weber et E. Troeltsch d'autre pad . 

. S H R 855 2 cr. 

Socio log ie d e s rel igions - a ire anglo-
américaine 

L e s v ic issi tudes et multiples variantes de l 'ana
lyse fonctionnaliste. 

S H R 864 1 cr. 

L e catho l ic isme au Québec 

Survol et mise en perspect ive soc io logique de 
l 'histoire d e l 'Église cathol ique au Québec de 
puis la conquête. 

S H R 893 12 cr. 

S H R 865 

S H R 886 

1 cr. 

2 cr. 

Catho l i c i sme institutionnel et populaire au 
Québec 

La révolution tranquille a marqué le tournant 
de l 'histoire d e l 'Église cathol ique au Ouébec. 
Après s 'être construit une p lace privilégiée, è 
travers le XIXème et la première moitié du XXe 
s iècle, c o m m e por te-paro le et support de 
l ' identité nat ionale d e s canadiens- f rançais, 
elle s 'est vue confrontée aux problèmes d 'une 
société nouvelle et contestée, c o m m e b loc 
idéologique, par la montée d 'une nouvelle 
c lasse désarmais proche d u pouvoir. Quel le 
parole dêveloppera-t-el le dans l 'après coup 
de cette mutation ? Quel le p lace tiendra-t-elle 
dans la nouvelle société québécoise ? 

S H R 869 3 cr. 

Idéologies re l ig ieuses et pensée soc ia le au 
Québec 

Cette activité pédagogique identifie dans un 
premier temps la nature et la fonction soc ia le 
de l ' idéologie. Dans un second temps, la ré
flexion cherche è dégager l ' impact d e l ' idéolo
gie rel igieuse sur la pensée soc ia le de l 'après-
g u e r r e a u Q u é b e c . D a n s c e c h a m p d e 
réflexion sont cho is is d e s points plus révéla
teurs de l ' idéologie rel igieuse. 

S H R 870 1 cr. 

Rel ig ions d iverses a u Québec 

Analyse soc io log ique de la multiplication et du 
recrutement d e s « nouve l les re l ig ions - a u 
Québec. 

S H R 871 1 cr. 

Ana l yse d e s d iverses rel igions au Québec 
En dehors du courant cathol ique majoritaire, il 
existe au Québec de nombreux autres cou 
rants religieux et para-rel igieux. Est-il poss ib le 
d 'en établir le répertoire ? Que savons-nous 
d 'eux ? Quel les fonctions remplissent-i ls dans 
notre société ? 

S H R 872 2 cr. 

Mini - recherche sur l a rel igion a u Québec 

M ise en route d 'une recherche personnel le sur 
un aspect particulier de la rel igion au Québec, 
vg . définition de la problématique, délimitation 
d 'un cadre d 'ana lyse théorique, détermination 
d 'un mode de vérif ication empir ique, é léments 
de bibl iographie. 

S H R 890 

Projet d ' essa i 

S H R 891 

3 cr. 

6 cr. 

E s s a i 

SHR 892 

E s s a i 

THL 

T H L 102 1 er. 

Croi re : l es r isques humains d 'une 
rencontre d e D ieu 

Cro i re tieni â l 'une d e s • expériences fortes • 
qui donnent un v isage à une v ie. Précisant les 
d imensions du croire chrétien, l 'activité péda
gogique en manifeste les p romesses et les ris
ques chez les personnes e n quête de maturité 
humaine. 

T H L 103 1 cr. 

D e que l D ieu parlent les chrét iens ? 
Dans une perspect ive contemporaine l 'activité 
pédagogique se p ropose de montrer la c o m 
plexité des représentations de Dieu dans la ré
flexion théologique. le d iscours populaire et 
l 'expérience personnel le. 

T H L 104 1 cr. 

Jésus : h o m m e d e paro le e t d 'ac t ion 

L'activité pédagogique se p ropose de présen
ter Jésus de Nazareth en le resituanl dans le 
contexte socio-pol i t ique et religieux de son 
temps et d 'analyser, é travers s a prédication et 
s on act ion, l 'aspect l ibérateur du message 
chrétien. 

T H L 105 1 cr. 

Chrét iens s a n s égl ise 

Quand les chrétiens désertent les égl ises en 
abandonnant la pratique culturelle, peuvent-i ls 
encore s e réclamer d 'une pratique d e l 'évan
gi le et d 'un attachement au Christ 7 

En tenant compte du vécu d e s chrétiens on en
v isage les possibil i tés d 'une Egl ise ouverte â 
d e nouveaux e s p a c e s pour croire. 

T H L 106 1 cr. 

L a théologie : une foi e n quête 
d ' intel l igence 

Devant la tendance qui existe à opposer le 
Dieu « sensib le au coeur > qu 'on atteindrait par 
la foi et le Dieu • des ph i losophes et d e s s a 
vants • qui serait le produit d e la théologie, 
l 'activité pédagogique se p ropose d'illustrer la 
pert inence et l'utilité d 'une réflexion systémati
que sur les données de la foi. 

T H L 107 2 cr. 

Fo i et prat iques d e s Églises primit ives 

Après avoir mis en p lace les points de repères 
chronolog iques et géographiques de la diffu
s ion de la foi chrétienne et d e l ' implantation 
d e s Églises au cours de la période allant du 
Nouveau Testament jusqu 'au Conc i le oecu 
ménique, l 'activité pédagogique évoque quel 
ques aspects de la v ie des Egl ises anc iennes : 
la convers ion, l 'organisation des communau
tés, l 'élaboration des confess ions de foi, les 
pratiques culturelles, les relations avec l 'Em
pire, le Conc i le d e Nicée. O n procède surtout è 
partir des textes témoins nous venant d e s Égli
ses et auteurs anc iens. 
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THL 109 1 cr. 

U n pape : pour quoi faire ? 

A une époque friande de démocrat ie, une 
Egl ise hiérarchique soumise au pouvoir papal 
est-elle anachronique ? Toutes les interven
tions romaines ont-elles la même portée ? La 
liberté de la recherche théologique et l 'autorité 
pontificale sont-elles conci l iables ? Faut-il sou
mettre toutes les Egl ises chrétiennes à la tu
telle du pape ? Voilà, à titre d 'exemples , quel
ques-unes des quest ions auxquel les l'activité 
pédagogique tente de répondre. 

THL 115 1 cr. 

Des sacrements : pour quoi faire ? 

Les sacrements tels qu' i ls sont offerts aux 
ch ré t i ens d ' a u j o u r d ' h u i a p p a r a i s s e n t - i l s 
comme des s ignes partants ou c o m m e des ri
tes magiques, sans rapport avec l 'expérience 
quotidienne ? 

THL 116 1 cr. 

Synode sur la réconci l iat ion : événement 
d 'Église 

A l 'occas ion du Synode sur la réconcil iation à 
l 'automne 1983, les Egl ises ont exprimé leur 
v ision de la mission de réconcil iation. L 'objec
tif de cette activité pédagogique vise à identi
fier les divers courants de pensée exprimée 
lors du Synode , à en dégager les perspect ives 
théologique, historique, pastorale et l iturgique 
et à situer les résultats du Synode dans le c o n 
texte de leur évolution. Il v ise auss i â s 'appro
prier le Synode pour en faire un événement 
d 'Egl ise ! 

THL 117 2 c r . 

Vat ican II, le Conc i l e et l 'aprés-Concile 
L'année 1985 marque le vingtième anniver
saire de la Tin des travaux du Conc i le Vat ican 
II. Depuis, notre Église vit une période de ré
ception de ce Conc i le . L'activité pédagogique 
présentera l 'événement du Conc i le à travers 
l 'étude des pr incipales quest ions abordées. 
Pour chacune d 'e l les, on présentera la situa
tion au moment du conci le, les options faites 
par les pères conci l iaires et les idées maîtres
ses qui ont présidé à c e s options, enfin le che
min parcouru depuis vingt ans quant aux thè
m e s a b o r d é s . P o u r c h a c u n e d e s 
présentations, on fera appe l à une personne-
ressource. 

THL 118 3 cr. 

Une Église e n chantier 
Depuis Vat ican II, l 'Église apparaît c omme un 
immense chantier où chacun est convié à tra
vailler e n solidarité et responsabilité. « La réali
sat ion fondamentale de Vat ican tl n'est r ien 
d'autre que le nouveau sens de la responsabi
lité pour l 'Évangile : pour la Parole, pour l es s a 
crements, pour l 'oeuvre du salut que tout le 
Peuple de Dieu doit assumer â s a façon *. 
( Jean-Pau l II au S y m p o s i u m d e s évêques 
d 'Europe, 20 juin 1979). C e cours veut, par 
une introduction aux documents conci l ia ires, 
approfondir cette affirmation et les change
ments de mentalité qu'el le suppose. 

T H L 122 1 cr. 

Vivre s a n s frontière 

Les crit iques et les pratiques du monde d 'au
jourd'hui balaient-elles toute forme de morale 
ou s implement son image traditionnelle ? Un 
examen attentif des remises en cause actuel
les permet de mieux dégager quel le morale 
admettre et quel le morale exc lure, pour qui 
veut vivre s a vie et la réussir. 

THL 123 1 cr. 

L'Écriture et l a quest ion éthique 
Il importe au croyant de bien voir le rapport de 
l ' E c r i t u r e â l a r é f l e x i o n é t h i q u e . C e t t e 
deuxième partie de la démarche voudrait le 
faire mieux saisir tout en traitant de la quest ion 
de la spécificité de la morale chrétienne. 
Préalable : THL 122 

T H L 124 1 cr . 

L a mora le : une quest ion de choix 

Il devient impérieux de penser le comporte
ment moral en termes de responsabil ité et de 
l iberté, plutôt qu 'en termes de lois et de modè
les, d 'où la p lace plus grande accordée au 
jourd'hui aux valeurs dans la réflexion morale. 
L'activité pédagogique veut initier les partici
p a n t e s à cette méthode de réflexion. 

THL 125 1 cr. 

Cet te l iberté, ennemie du bonheur 
Qu 'es t -ce que la liberté : Pouvoir ce que l 'on 
veut ou vouloir ce que l'on peut ? 
Bonheur et plaisir, raison et devoir sont-ils 
condamnés â un perpétuel a f f rontement? 
Vo ic i que lques 'unes d e s quest ions auxquel les 
l 'activité pédagogique cherche â répondre. 

T H L 126 1 cr. 

U n chr ist ianisme s a n s morale 

Le monde sécularisé qui est le nôtre tend â 
s'affranchir d 'une certaine morale, dite chré
tienne, dont il semble bien difficile par ail leurs 
de retrouver la trace dans l 'Evangile. 

L'activité pédagogique tente de donner un 
sens et un contenu a une formule ambiguë et 
galvaudée : « la morale chrétienne ». 

THL 127 1 cr. 

Prendre so in d e s autres : une mora le au 
féminin 

Hommes et femmes, semble-t-i l , n 'aborde
raient pas les quest ions morales de la même 
façon. Les femmes auraient tendance dans 
leurs choix moraux à « prendre soin des au 
tres ». L'activité pédagogique veut permettre 
une réflexion critique sur cette hypothèse et 
s es conséquences pour le développement 
d 'une morale de la responsabil i té et de la sol i 
darité. 

T H L 128 1 cr. 

E n quête d 'une mora le pour aujourd'hui 

R ien de neuf sous le solei l . Pourtant, en morale 
chaque problème mérite d 'être étudié, dans 
une optique renouvelée. 

A litre d 'exemples voici que lques-unes des 
quest ions qui peuvent être traitées dans le c a 
dre d e cette activité pédagogique : 

- l 'homosexualité 
- le droit de mourir dans la dignité 

- l a q u e s t i o n d e s c o u p l e s n o n ma r i és 
(unions dites l ibres, relations sexuel les 
avant le mariage...) 

THL 129 2 cr. 

Évangi le, l iberté et décisions mora les 

Jésus a clairement dit que c 'est le Sabbat qui 
est pour l 'homme et non l 'homme pour le S a b 
bat. 

Comment accéder à une morale de ta respon
sabilité et de la personne et ne pas s ' en remet
tre seulement à une morale de la loi et d e s nor
m e s , tel est le p r o p o s d e cet te act iv i té 
pédagogique. 

Pour c e faire, on parle des rapports entre an 
thropologie, évangi le et décisions morales en 
montrant comment peut s 'élaborer un d is
cours éthique. 

T H L 131 2 cr. 

Du Jésus de l 'histoire au Chr ist d e ta foi 

Comment Jésus de Nazareth peut-il être dit 
• un avec le Père > ? C 'es t à travers la foi en la 
résurrection que la Tradition a perçu le s igne 
d e l 'unité de Jésus avec Dieu et a sa is i te sens 
du salut qu' i l peut nous apporter. Nous tentons 
d 'explorer, pour mieux les comprendre , les 
que lques art icles du « C r e d o » qui s e rappor
tent à la personne de Jésus, Christ et S e i 
gneur. 

T H L 135 2 c r . 

L a l iberté : que lques pa radoxes 

Déchirée entre l 'opt imisme de s a réflexion sur 
la création et le pess imisme de sa théologie du 
péché, la tradition chrétienne soul igne et a c 
centue le d rame intime de toute consc ience 
humaine aux pr ises avec une l iberté réelle 
mais limitée. 

L'activité pédagogique cherche à jeter un peu 
de lumière sur ce paradoxe et à répondre à la 
quest ion : bonheur et plaisir, ra ison et devoir 
sont-ils condamnés è un perpétuel affronte
ment ? 

T H L 137 2 cr. 

Y a-t-il une mora le au féminin ? 

Des études donnent à penser que tes femmes 
et les hommes parviennent souvent à des 
choix moraux différents, parce que les unes et 
les autres ne privilégient pas les mêmes va 
leurs, et suivent des p rocessus de décision qui 
ne sont pas nécessairement ana logues. 

THL 136 1 cr. 

Ques t ions d 'éth ique individuelle ( les 
coup les non-mariés) 

Unions l ibres, mar iages à l 'essai , coup les non-
mariés, peut importe comment on en parle, le 
fait est là dans nos communautés croyantes et 
il nous interpelle. L'activité pédagogique pro
posée voudrait fournir des éléments de ré
flexion pour situer celte quest ion éthique à l ' in
térieur d 'une théologie de la sexualité et en 
regard des textes de Persona humana et de 
Famil iaris Consort io . 
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THL 139 1 cr. THL 182 2 cr. T H L 207* 3 cr. 

Quest ions d 'éthique soc ia le ( les droits d e la 
personne) 

Solidarité et dignité humaines apparaissent 
aujourd'hui c o m m e absolument fondamenta
les pour l 'organisation d e la v ie e n société. 
L'activité pédagogique proposée veut exami
ner les droits d e la personne à l ' intérieur d 'une 
réllexion théologique sur la dignité humaine. 
Dans cette perspect ive, on parlera des droits 
soc iaux de la personne. 

THL 154 1 cr. 

Prière et engagement 

Dans une société qui leur pose d 'énormes dé
fis, les croyants désireux de jouer un rôle s i 
gnifiant s' interrogent sur l 'équilibre à maintenir 
entre prière et engagement. 

T H L 160 1 cr. 

L a mort : et puis après ? 

Des recherches récentes ont suscité beau
coup d'intérêt sur la v ie après la mod . En quoi 
consiste l 'éternité? Réincarnation ou résur
rection ? La réponse chrétienne à ces ques
tions peut-elle satisfaire la curiosité e l la re
cherche de sens de l 'homme d'aujourd'hui ? 

THL 161 1 cr. 

L a redécouverte d e l 'Espri t 
La redécouverte de l 'Esprit par maints chré
tiens dans c e mouvement de Renouveau, dit 
souvent « charismatique > n'est pas sans po
ser de nombreuses quest ions. Que l est d o n c 
cet Esprit dont on parie ? Où se manifeste-t-il 
vraiment ? Comment en être certain ? C o m 
ment e n vivre et e n faire vivre ? Autant de 
quest ions abordées dans le cadre de cette a c 
tivité pédagogique pour nous permettre de 
mieux apprécier aujourd'hui la présence de 
quelqu'un qui était toujours présent. 

THL 170 1 cr. 

Le démon : réalité ou mythe ressusci té 

Cette activité pédagogique vise â apporter un 
éclairage bibl ique e l théologique sur l 'exis
tence, la nature et les manifestations du sata
n isme. Une perspect ive historique permet de 
mieux saisir la portée de l'intérêt actuel de c e 
phénomène. 

THL 180 1 er. 

L 'Egl ise du Québec : social iste 7 

Cette activité pédagogique retrace l 'évolution 
de la pensée soc ia le de l 'Egl ise du Québec à 
travers les déclarations officielles des évêques 
depuis quelques années. Quand ceux-c i dé
noncent les gouvernements actuels dans leurs 
polit iques contre l'inflation se mêlent-ils de 
leurs affaires ? L 'Egl ise devient-elle social iste 
à travers ces pr ises de posit ion ? 

THL 181 1 cr. 

Catéchèse, ense ignement religieux, 
formation morale 

A l 'heure où les écoles traditionnellement con 
fessionnel les au Québec s'ouvrent au plura
l isme religieux, cette activité pédagogique per
met de distinguer différentes approches de 
formation rel igieuse. 

Ense ignement moral et religieux a u primaire Fo i et univers technic ien 
I 

Objectif : l 'activité pédagogique v ise à favori
ser la compréhension d e s orientations généra
les et l 'uti l isation d u nouveau p rog ramme 
d 'enseignement moral et religieux cathol ique 
au 1er cyc le du primaire par l 'approfondisse
ment de ses pr incipes directeurs et des c o m 
posantes qui favorisent tant l 'apprent issage 
que la planification. 

T H L 190 1 cr. 

Pourquoi s e marier ? 

Cette activité pédagogique pose les différen
tes opt ions vécues par les coup les dans le 
contexte culturel québécois : mar iage reli
gieux, mar iage civi l , unions l ibres, mar iage à 
l 'essai etc... Il précise la signification de cha 
cune de c e s opt ions à la lumière du vécu d e s 
coup les et de l 'enseignement de l 'Egl ise. 

T H L 191 1 cr. 

F e m m e s et chr ist ianisme : un long 
malentendu 

Bref survol historique d e s relations difficiles et 
ambiguës que la tradition chrétienne (catholi
que) a entretenues avec les femmes jusqu'à 
nos jours. 

T H L 201 3 cr. 

Révélat ion et tradition 

Objectif : préciser la signification de la Révéla
tion chrétiennne, préparée de façon privilégiée 
dans l 'Ancien Testament, accompl ie dans le 
Christ, t ransmise d e laçon authentique dans et 
par l 'Egl ise, par d ivers moyens dont pr incipa
lement : l 'Écriture inspirée, la Tradition ecclé
siale, le Magistère, e t c . . 

THL 202 3 cr. 

Théologie d e la lo i 

Objectif : préciser la signification du • croire 
chrétien aujourd'hui •. Il s 'agit donc de réflé
chir théologiquement sur l 'acte d e foi lui-
même, s a nature, s es c a u s e s , ses condit ions 
de possibil ité dans le contexte contemporain. 
Vat ican II (Révélation no : 5) définit la foi a insi : 
« Par el le, l 'homme s 'en remet tout entier, li
brement a D ieu, en apportant au Dieu Révéla
teur la soumiss ion complète de son intelli
gence et de s a volonté... >. Que l est le sens , e l 
quel les sont les implications de cette formule ? 

THL 205 3 c r . 

Introduction à l a théologie 
Une introduction aux études théologiques et à 
la théologie qui v ise d 'abord à donner à l 'étu
diant une v ision g lobale du p rogramme : s on 
esprit, s es é léments, son ordre et son art icula
tion. Ensuite l 'étudiant s'initie à la réflexion 
théologique en abordant les quest ions su ivan
tes : a) la lonct ion du théologien : b) la nature 
de l 'activité théologique par l 'étude des rap
ports entre foi, révélation, tradition, magistère, 
culture ; c) les condit ions de product ion qui in
fluencent les différents types de pratique théo
logique. 

La foi s e pense, se vit et s 'expr ime dans un 
monde de p lus en plus maîtrisé, organisé et fa
b r i q u é p a r l ' a p p r o c h e s c i e n t i f i c o -
techno log ique. U n scient i f ique e x p o s e l es 
pr incipaux domaines et axes d e développe
ment technologique. Par la suite, la réflexion 
théologique examine : a) les rapports entre les 
représentations et valeurs dominantes d e cet 
univers technicien et les énoncés fondamen
taux de la révélation ; b) les effets de c e s re
présentations et valeurs sur les modes de con 
n a i s s a n c e , les systèmes d ' exp ress i on , d e 
communicat ion et d 'act ion d e la foi chrétienne. 

T H L 209 3 cr. 

Structure théologale d e l 'être chrét ien 
Cette activité pédagogique p ropose une étude 
théologique sur la structure fondamentale de 
l 'existence chrétienne : Cro i re , espérer, aimer. 
La foi c o m m e don de Dieu et acte humain : ou 
verture et réponse ; rencontre et convers ion ; 
conna issance et engagement ; appar tenance 
et l ibération. La foi en relation avec l 'espé
rance et la charité. L 'espérance en la Pro
messe de Dieu : attente courageuse , imagina
tion créatrice. La charité (agapè) c o m m e l ien 
avec Dieu et les autres en Jésus-Christ : a c 
cuei l , partage, serv ice de l'autre ; amour, dé
sir, tendresse. La vie théologale c o m m e fon
dement d e ta v ie spirituelle et morale. 

T H L 210 3 cr. 

Sacramentaiité 
Étude des éléments symbol iques de l 'expres
s ion de l 'homme. M i se en p lace des compo
santes, des éléments e l des d imensions de 
l 'expression sacramentel le des chrétiens. Pré
sentat ion d e s ac t ions sacramente l les d e s 
chrétiens à l 'intérieur de la sacramental i lê du 
Christ et de l 'Église. G randes étapes de la 
compréhension de l 'Église dans s a façon de 
vivre sacrameniel lement sa relation à Jésus, 
Christ et Seigneur. 

THL 220 3 c r . 

Introduction aux Pères d e l 'Eg l ise 

Cette activité pédagogique v ise à comprendre 
et utiliser la Tradition comme source et image 
de la théologie. Inter-relations foi (Écriture) et 
cul ture. Con tenu : la l i t térature patrist ique 
c o m m e élément et image de la Tradition. La 
Tradition c o m m e recherche d 'une foi incluant 
une confrontation entre les Écritures et la cu l 
ture. Le moment de la Tradition vécu par les 
Pères ; en quoi sonl-i ls « pères » de l 'Église ? 
Illustration et possibil ité d' identification de la 
dialectique des éléments foi-Écriture en eux-
mêmes et dans leurs rapports. Les Pères et le 
moment de la Tradition vécu aujourd'hui. 

THL 221 3 cr. 

Chr is t ian isme a u Moyen -Age 

Cette activité pédagogique oltre une vue syn
thétique de l 'histoire du christ ianisme occ iden
tal entre 500 et 1500 environ. L iens entre les 
problèmes de l 'Église du Moyen-Age e l les Ré
formes du XVIe siècle. Institutions, idéologies 
et mentalités rel ig ieuses. O n réserve une at
tention particulière aux rapports entre l 'Église 
et la société, entre le chr ist ianisme et la cu l 
ture, et la religion d e s laïcs. 
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THL 229 3 cr. 

Christianisme du 1er au Vie siècle 
Cette activité pédagogique offre une introduc
tion générale a l'histoire du christianisme dans 
l'Antiquité, de ses origines â la mon de Gré
goire le Grand (604). Evolution et adaptations 
successives du christianisme, de l'« Église des 
origines • à !'• Église impériale ». Développe
ment de la liturgie, des institutions et des sys
tèmes théologiques. Les premiers Conciles 
oecuméniques, le développement du mona-
chisme. Liens entre le christianisme et la cul
ture profane. 

THL 230 3 cr. 

Histoire de l'Église primitive 
Le christianisme, des origines au IVe siècle. Le 
judéo-christianisme et la gnose. La vie des 
premiers chrétiens. Le culte, les ministères, le 
premier ad 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'Étal. 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 231 3 cr. 

Réforme et contre-réforme 
Étude des conditions qui ont rendu nécessai
res les tentatives de réforme religieuse â la fin 
du XVe siècle et au début du XVIe siècle.L'in-
quiétude religieuse de la tin du Moyen-Âge ; 
l'impact des diverses réformes protestantes 
(luthéranisme, catvinisme, anabaptisme, angli
canisme) ; réforme catholique ou contre-
réforme ? La lutte contre l'hérésie el la reprise 
en main de la chrétienté par la Papauté, le nou
veau visage de l'Église à la suite du Concile de 
Trente ; vers l'épanouissement de la mystique 
au tournant du XVIe et du XVIIe siècles. 

THL 232 3 cr. 

Église et société aux 19e et 20e siècles 

Tout en fournissant une vue d'ensemble de 
l'évolution des Églises aux XIXe et XXe siècles, 
l'activité pédagogique s'organise autour de 3 
thèmes principaux : 

RELATIONS ÉGLISES-ÉTATS. France : de la 
Révolution française à la politique de laïcisa
tion. Italie : de ta 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 
Traits marquants de l'évolution religieuse du 
Québec, â partir sudout de l'étude du catholi
cisme. Rébellions de 1837. Réveil religieux de 
1840. Les Rouges. L'industrialisation : les syn
dicats catholiques. Le nationalisme. La crise 
de 1929. Religion populaire. Contestation du 
cléricalisme, 1945-1960. Révolution tranquille 
el sécularisation. 

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 au besoin d'actualisation de 
ce mystère central de notre foi ? 

Objectifs majeurs poursuivis : 

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 réinterprétation pour aujourd'hui 
de ces données ; 

4 - critique de certaines christologies nouvel
les. 

THL 301 3 cr. 

L'Église 

Une meilleure prise de conscience s'exerce 
présentement sur les mouvements qui façon
nent l'Église du Ouébec : les multiples visages 
des communautés chrétiennes, le pluralisme 
des options pastorales et les modèles ecclé
siologiques, l'organisation des Églises el 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 

Objectif : fournir les éléments nécessaires à 
une critique de la connaissance de Dieu. Cette 
activité pédagogique examine les trois ques
tions suivantes : -l'homme est-il capable de 
parier de Dieu ? -que vaut un discours sur 
Dieu ? -comment l'homme affirme-t-il Dieu ? 

THL 3033 cr. 

Théologie de la création 

Sans s'attarder aux aspects philosophiques et 
scientifiques du problème, l'activité pédagogi
que veut dégager la signification théologique 
de la création et manifester te rôle de l'homme 
dans le monde créé. Il s'interroge aussi sur la 
manière de parler aujourd'hui du mystère de 
Dieu et de la création, en continuité avec toute 
l'histoire 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 mon, mais aussi des utopies et des espé
rances toujours vivantes ? Le but de l'activité 
pédagogique est d'examiner cette question è 
partir de la réflexion théologique des vingt der
nières années particulièrement de la « théolo
gie de l'espérance • de Moltmann. 

THL 305 3 cr. 

Anthropologie théologique I 
L'homme d'aujourd'hui, comme toujours, 
s'éprouve comme sujet libre aux prises avec 
toutes sortes de nécessités et de servitudes, 
aux plans de sa relation avec lui-même, avec 
les autres, avec le monde naturel et avec Dieu. 
Il aspire donc à sa pleine libération à tous ces 
plans. 

L'Eglise parle de l'aliénation de l'homme en 
termes de péché originel (peccalum naturae) 
el de péché personnel et de ses suites, et de la 
libération de cette situation existentielle par 
son Esprit. Cette interprétation a-t-elle encore 
du sens aujourd'hui 7 

THL 307 3 cr. 

L'Esprit-Saint 

D'abord faire l'étude de toutes les références 
de l'Ancien Testament qui partent 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 
esl toujours influencé par la puissance de ce 
même Esprit. 

THL 309 3 cr. 

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

Le but de cette activité pédagogique 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 et 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. 
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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 el aux agents de pastorale : Bap
tême : Ne devrait-on pas retarder le baptême 
el laisser l'enfant choisir par lui-même 1A quoi 
s'engage une Église qui baptise un enfant ? 
Quel sens donner au baptême chrétien 7 Quel
les pratiques adopter ? Réconciliation : Com
ment l'Église voit-elle sa mission de réconcilia
tion dans le monde actuel ? Comment situer la 
pratique liturgique de réconciliation dans une 
mission plus globale ? Onction des malades : 
Quelle est l'histoire de la pastorale de l'Église 
en face de la maladie et de la mod ? Quelles 
sont les orientations actuelles ? 
Objectifs : 

1- Permettre à 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 
et d'instruments nécessaires â 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 à entrer 
plus profondément dans le mystère eucharisti
que, cette activité pédagogique identifie un 
certain nombre d'aspects que la tradition chré
tienne a attribués è l'Eucharistie. Il s'agit de 
montrer l'évolution historique, liturgique et 
théologique de ces dimensions et de voir leur 
traitement dans la structure actuelle de l'Eu
charistie. 

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

THL 313 3 cr. 

Le mariage des chrétiens 
De tout coté, 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 cette acti
vité pédagogique dont les objectifs se décri
vent comme suit : 

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

2- amener l'étudiant à 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 Ihéologiques 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-ils ? Quel 
lien établir entre les ministères « laïcs » el les 
ministères « ordonnés ». 

THL 316 3 cr. 

Sacrements de l'existence chrétienne 

Soutiens de la vie morale el sources d'enga
gement, les sacrements expriment et nouris-
sent l'existence chrétienne. Cette activité pé
dagogique présente : a) la théologie des 
sacrements comme ferment de conversion, de 
mission et de transformation ; b) la théologie 
de la Parole créatrice comme lieu de significa
tion du culte et du rite ; c) les sacrements de 
l'initiation chrétienne, la réconcialiation et 
l'onction des malades. 

THL 318* 3 cr. 

Mariage, amour, famille 

La vision chrétienne du mariage et de la famille 
accorde, surtout depuis Vatican II. une place 
essentielle à l'amour. Cette valeur est manifes
tement une source d'enrichissement ; par con
tre, ses exigences posent, en raison de nou
ve l les condi t ions soc io -cu l tu re l les , 
d'importantes questions aux institutions et â la 
théologie du mariage. Cette activité pédagogi
que présente : a) révolution historique des 
rapports Mariage-Amour-Famille ; b) une exé
gèse de certains textes se rapportant à la théo
logie du mariage et au problème de la répudia
tion (divorce) : c) une théologie du sacrement 
de mariage ainsi que de la famille et les rap
ports à l'Eglise et à l'État ; d) une réflexion sur 
certains problèmes contemporains, tels le di
vorce, l'accueil des divorcés-remariês. 

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 fondemenls 
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 morale de la 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 â l'inté
rieur de cette problématique que l'activité pé
dagogique 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 

L'activité pédagogique 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 à (aire une morale précise el 
détaillée de la conduite du chrétien, mais à dé
terminer le rapport de la foi aux moeurs, de la 
Révélation è la morale humaine, ou encore la 
nature de l'impact de la foi sur l'action et la 
praxis humaines et sur la réflexion élhique du 
théologien. Ce qui revient en définitive à déter
miner 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'autres, des autres. 
Comment concilier les exigences de la per
sonne avec les nécessités d'une organisation 
de la vie en société sans redécouvrir, à travers 
la structure nécessairement sociale de la per
sonne, les dimensions éthiques de la vie hu
maine ? 

Le propos de l'activité pédagogique est d'en
trer dans cette question en la soumettant à une 
réflexion théologique. 

THL 325 3 cr. 

Vivre et mourir dans une société 
technologique 

Objectif général : situer la question de l'eutha
nasie dans son contexte actuel. 
Objectif particulier : amener l'étudiant à une ré
flexion théologique qui l'aidera à clarifier la 
question contemporaine de vivre sa mort dans 
la dignité. 

THL 331 1 cr. 

L'Église aujourd'hui 

Portrait de l'Église d'aujourd'hui : ses lieux 
concrets d'engagement, ses solidarités, ses 
interventions, ses préoccupations et ses for-
mes de témoignages. Sa perception d'elle-
même, de sa pratique et de son rapport au 
monde. Cette activité pédagogique veut faire 
voir les multiples visages de l'Eglise et amener 
l'étudiant à se situer par rapport à ce portrait 
de l'Église. 

THL 333 3 cr. 

Église : mystère et mission 

L'Église : mystère de communion des humains 
avec le Père, le Fils el l'Esprit en vue de la mis
sion d'évangélisation du monde. Cette activité 
pédagogique présente : a) la théologie du 
peuple de Dieu et des autres images expri
mant l'incarnation de ce mystère ; b) la con
ceplion de l'Église tout entière ministérielle ; c) 
la théologie de la communion el ses exigences 
d'unité ; d) la mission de l'Église dans le 
monde. 
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THL 335 3 cr. 

Églises : institutions, structure, action 

L'Église, mystère de communion incarné dans 
un peuple, s'organise en institutions. Structu
res au service de l'action du peuple de Dieu 
dans le monde : concile, synode, congréga
tions romaines, assemblées épiscopales, 
structures diocésaines, mandai de l'évêque. 
Structuration du pouvoir. Fonction du droit ec
clésial. Développement institutionnel de 
l'Église. 

THL 337 3 cr. 

Sacrements de l'Église 

Mystère institué, l'Église exprime cette double 
réalité par ses sacrements qui identilient l'être 
chrétien el structurent l'Église. Cette activité 
pédagogique présente : a) la dimension sacra
mentelle de l'Eglise ; b) la théologie des sacre
ments : notion de signe et de symbole ; c) l'eu
charistie, expression maximale de l'Église 
sacrement de salut, le baptême, la confirma
tion et les divers ministères (ordonnés ou insti
tués). 

THL 340 3 cr. 

Droit ecclésial post-conciliaire 

Le nouveau code de droil canonique veut re
fléter les orientations fondamentales du con
cile Vatican II. Cette activité pédagogique 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 instru
ment efficace de travail dans la ligne de l'ec-
clésiologie de Vatican II. 

THL 352 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 cutuels, on 
peut y voir un pur passé ou une volonté de re
nouer avec ses racines el une fuite par en 
avant ou un présent chargé de promesses. 
L'activité pédagogique sur la prière dans l'ex
périence chrétienne entend articuler, sur la 
base d'une relation déterminante â Dieu, les 
coordonnées indissociables de l'intériorité, de 
la communication avec autrui, dans la pleine 
communion au monde. Des textes empruntés 
à l'histoire de la spiritualité permettront de 
poursuivre l'intégration personnelle et théolo
gique. 

THL 355* 3 cr. 

Prière et liturgie 

Forme d'expression el source de dynamisme 
de l'Église, la liturgie occupe une place impor
tante dans la vie d'une communauté chré
tienne. Cette activité pédagogique présente : 
a) la liturgie de l'Église : sa Ihéologie, son fonc
tionnement, sa structuration, ses formes et ses 
temps ; b) une étude exégétique des psau
mes, prière du peuple d'Israël ; leur place 
dans la liturgie chrétienne ; c) la prière liturgi
que, la prière personnelle et les dévolions. 

THL 357 2 cr. 

Spiritualités du temps présent 
À une génération qui ressent un besoin urgent 
de signification, quelles sont les richesses et 
les limites des diverses spiritualités de la tradi
tion chrétienne et des nouveaux mouvements 
spirituels ? Cette activité pédagogique vise à : 
a) établir les caractéristiques d'une spiritualité 
pour chrétiens conscients de leur mission 
dans le monde ; b) comparer ce modèle avec 
ceux des grandes traditions spirituelles; c) 
analyser les mouvements spirituels contempo
rains en fonction de l'homme dans sa relation 
à lui-même, aux autres, è la société, è la nature 
et à Dieu. 

THL 360 3 cr. 

La foi dans un univers technologique 
Si la parole de Dieu est également parole 
d'homme, où ce dernier se dit à lui-même son 
être el son devenir, il est évident que cette pa
role de Dieu ne peut se proférer en dehors de 
la culture qui est précisément ce qui permet à 
l'homme de se comprendre, de s'interpréter, 
de s'exprimer et de s'orienter. Or, la culture 
actuelle, hors de laquelle la foi ne peut pas se 
dire, c'est-à-dire devenir théologie, est lourde
ment marquée par la science el la technologie. 

La compréhension de ce que signilie l'expé
rience de la foi ne peut se faire sans la com
préhension de l'homme et de la nature que 
nous fournit la science-technologie moderne. 

THL 401* 3 er. 

Anthropologie théologique 
La théologie propose une compréhension de 
l'humain qui établit des fondements è la capa
cité de penser chrétiennement les situations 
personnelles et sociales de l'existence. Dans 
cette ligne, l'anthropologie théologique étudie 
les affirmations fondamentales de la Révéla
tion sur l'homme : sa dimension de créature à 
l'image de Dieu, de pécheur et d'être-de-
grâce. L'exégèse permet d'établir le contexte 
critique et le sens de ces énoncés dans la Bi
ble. La réflexion théologique poursuit le déve
loppement théologique de ces thèmes à tra
vers les conciles, l'enseignement de l'Église, 
les grandes synthèses dogmatiques jusqu'à 
une réflexion systématique sur la valeur et la 
signification contemporaine de ces énoncés. 

THL 403* 3 cr. 

Le Christ 

Centre de la foi chrétienne, le Christ se situe è 
la croisée du mystère de Dieu et du mystère de 
l'être humain. Diverses perceptions de la per
sonne du Christ à travers l'histoire et l'espé
rance contemporaine. Reprise critique et mise 
en perspective de ces différentes approches é 
travers les principaux mystères : l'Incarnation 
du Fils, sa relations au Père, la Résurrection, la 
Rédemption. Étude des dogmes et de leurs as
sises scripturaires. 

THL 404 3 cr. 

Projet de salut en Jésus-Christ 

Essai de synthèse catéchétique et biblique de 
l'essentiel du mystère chrétien qui trouve son 
sommet en Jésus-Christ. Le croyant d'au
jourd'hui, par ses expériences personnelles et 
sociales, s'inscrit dans l'itinéraire de la tradi
tion judéo-chrétienne où se déploie « l'histoire 
du Salut ». Dans l'Ancien Testament, du para
dis terrestre au royaume de Dieu : l'Alliance 
scellée, respectée et rompue. En Jésus : la 
voie du salut prolongée dans l'Église et les sa
crements. Marie, prototype du salut pleine
ment accueilli. Le règne de Dieu : une espé
rance en chantier. 

THL 405* 3 cr. 

Dieu Trinité 

Pour tous les chrétiens le Dieu qui s'est révélé 
en faisant alliance avec Israël et est venu 
parmi nous en Jésus-Christ se nomme Père. 
Fils, Esprit. Une étude exégétique pose les as
sises bibliques de la foi en ta Trinité qui a été 
définie dans des textes conciliaires. A partir de 
là est élaborée une réflexion systématique sur 
la capacité de penser Dieu, la représentation 
de Dieu comme un et trine. la manière d'en 
parler, la valeur signifiante de la foi en la Trinité 
et sa dimension pratique. 

THL 407" 3 er. 

Théologie de la création 

Quels sont le sens et la portée d'une théologie 
de la création d'un monde de plus en plus ex
pliqué, dominé et même fabriqué par 
l'Homme ? La représentation de l'acte créa
teur et de son rapport à la réalité créée. La pré
sence créatrice de Dieu et la liberté responsa
ble de l'Homme dans la création continuée : la 
Providence, le mal, la prière de demande. 
Cette activité pédagogique prévoit l'interven
tion d'un scientifique sur la conpréhension et 
les types d'explication de la matière et de la vie 
que la science propose. 

THL 409* 3 er. 

Espérance et transformation du monde 
De tout temps les humains ont vécu d'espoirs 
et de craintes concernant le sens de la vie et 
de l'histoire. En cette fin de siècle, au moment 
où des changements culturels sans précédent 
ébranlent nos représentations traditionnelles 
de l'aprês-vie, de ta fin du monde et de son 
avenir, l'espérance chrétienne doit manifester 
son sens el dire comment elle peut contribuer 
à l'avenir du monde el au bonheur de l'huma
nité. Une étude exégétique ayant établi les fon
dements bibliques de la symbolique chré
tienne sur « les fins dernières ». cette activité 
pédagogique donne lieu à une réflexion systé
matique sur l'espérance chrétienne en tant 
qu'elle porte sur la fin dans son rapport au pré
sent : a) l'action de l'espérance dans sa di
mension sociale et politique : la construction 
du royaume ; b) la représentation du corps et 
du cosmos dans la loi en la résurrection des 
corps et la tranfiguration du monde. 
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THL 410 2 cr. 

Annonce et transmission de la foi 
Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui pade et 
la foi ne peut naître que d'une parole entendue 
et acceptée. Aussi la mission primordiale de 
l'Église consiste dans l'annonce de la Parole. 
Cette activité pédagogique a pour objectif : a) 
de faire des liens entre Parole écrite et procla
mée, écoute et témoignage, parole et action, 
prédication et évangélisation... ; b) de situer 
les différents modes de transmission de la foi : 
catéchèse, liturgie, sacrements, animation 
pastorale, communications sociales; c) de 
montrer le rapport entre la fonction théologi
que et la fonction d'évangélisation. 

THL 450 3 cr. 

vie morale et Évangile 

Le Christianisme ne se réduit pas à une mo
rale. Pourtant la vie de la foi entraîne des attitu
des et des valeurs qui s'incarnent ensuite dans 
la vie morale. Dans cette activité pédagogi
que, il s'agit de montrer comment l'agir chré
tien se fonde sur la vie théologale dans une 
perspective christologique et quelles sont les 
grandes catégories d'une vie morale et chré
tienne. 

THL 452 3 cr. 

De l'éthos â l'éthique chrétienne 

La vie morale des chrétiens n'est pas en de
hors de la société et de la culture où l'élabo
rent les morales concrètes. Situer l'éthique 
chrétienne dans ce contexte pour en faire voir 
la particularité, tel esl l'objectif de cette activité 
pédagogique. Elle donne lieu â une réflexion 
sur les rapports entre l'éthos, les valeurs, les 
normes et les morales concrètes, sur le lien 
entre les finalités de l'agir humain et celles de 
la foi, sur les éléments structurants de la déci
sion morale du croyant, sur l'articulation des 
références théologiques aux divers moments 
de la démarche éthique. 

THL 460 3 cr. 

Eros et Agapé : une éthique de la sexualité 

La valeur que nous donnons aujourd'hui au 
corps, à l'érotisme, à l'affectivité et à la sexua
lité interroge la morale sexuelle qui a été domi
nante dans nos sociétés occidentales et esl 
encore prônée dans l'Église catholique. Dans 
ce contexte, il est important de revenir à la vi
sion chrétienne de la sexualité qui est plus po
sitive et complexe que les règles et discours 
peuvent le laisser voir. Cette activité pédagogi
que vise à établir une problématique théologi
que sur la sexualité humaine à l'aide d'élé
ments fournis par les sciences humaines et 
une relecture de la tradition judéo-chrétienne. 
Elle donne lieu ensuite à une réflexion éthique 
sur des situations sexuelles spécifiques. 

THL 481" 3 cr. 

La vie : don de Dieu et responsabilité 
éthique 

L'humanité a non seulement acquis, par suite 
du développement scientilico-technologique, 
une maîtrise sur son environnement mais 
aussi un pouvoir de plus en plus grand sur la 
vie humaine elle-même. C'est dans ce con
texte et é la lumière du sens de la vie donnée 
par la foi que cette activité propose une ré
flexion éthique sur la qualité et le respect de la 
vie. Les questions étudiées sont notamment : 
la procréation (contraception, avortement, in
sémination artificielle...), l'euthanasie, le sui
cide, les problèmes écologiques. On prévoit 
rintervention du chercheur scientifique ou 
d'un spécialiste praticien dans ces domaines. 

THL 462 3 cr. 

La foi et l'éthique socio-politique 

La vie en société s'organise en un réseau de 
plus en plus complexe de structures socio-
politicc-économiques à partir d'où se posent 
les questions d'éthique sociale el politique. 
Par ailleurs, la foi chrétienne propose des va
leurs fondamentales susceptibles à la foi 
d'animer la vie sociale, de promouvoir le res
pect des personnes et de remettre en question 
les structures. Cette activité pédagogique 
traite du lien entre la vie privée et publique, du 
droit des personnes versus les droits collec
tifs, de la solidarité et de la justice sociale, de 
la responsabilité politique, et cela à la lumière 
de la tradition judéo-chrétienne, de l'enseigne
ment de l'Église el de la réflexion théologique 
contemporaine. 

THL 470" 2 cr. 

Éthique bio-médicale et valeurs chrétiennes 
Nos attitudes concernant la vie et la santé, le 
vieillissement, la souffrance, la maladie et la 
mort sont influencées par le développemenl 
de la biologie et de la médecine. Cette activité 
pédagogique vise à poser ces attitudes et ces 
comportements dans la perspective des va
leurs chrétiennes. L'intervention d'un spécia
liste du monde médical donnera un poids de 
réalité à cette réflexion éthique. 

THL 472" 3 er. 

Éthique et économie : perspective 
chrétienne 

L'introduction du questionnement éthique 
dans le champ de l'économie s'appuie sur les 
rapports étroits que celle-ci entretient avec le 
domaine social. L'enseignement social de 
l'Église contribue à cette réflexion par la mise 
en avant de valeurs et de finalités relatives au 
sens chrétien des pratiques humaines. Dans 
cette activité un spécialiste explique le monde 
de l'économie (fonctionnement, lois, prati
ques) de manière à éclairer la réflexion élhi
que et chrétienne sur des questions comme 
l'emploi et le chômage, la consommation, la 
fiscalité el les mesures sociales, la pauvreté, 
l'endettement, le sous-développement. 

THL 474 2 cr. 

Conflits, violence et Évangile de paix 

Les rapports entre les humains, personnels et 
collectifs, sont marqués par des conflits inévi
tables qui engendrent souvent la violence. 
Comment alors â travers ces conflits, promou
voir la paix et respecter la vie humaine, entre 
personne, entre pays et nations ? Le message 
évangélique indique-t-il des voies pour travail
ler à la justice el à la paix ? Cette activité péda
gogique porte sur des questions actuelles : la 
violence dans le domaine social, d'ordre fami
lial, syndical,... dans le domaine international, 
l'armement, la guerre, le terrorisme. 

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'Aujklârung, où 
l'homme a pris ses distances face é 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 la re
ligion chrétienne en Occident. Pour les uns (de 
Kant, è 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 
déshumanisant. Pour les autres, en réaction 
aux premiers, la 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, Ffahner) 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 la symbolique chrétienne 
(séminaire) 

Les femmes, quand elles lisent l'Écriture ou 
entendent le discours magislériel 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. 
Objectif général du séminaire : 

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

2) établir des critères d'interprétation à partir 
du vécu des femmes qui permettent une 
lecture plus positive de ces éléments de la 
tradition ou incitent è mettre en lumière 
d'autres éléments symboliques plus favo
rables aux femmes. 
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THL 502 3 cr. 

Étude de certaines sources en christologie 
(séminaire) 

Les hymnes christologiques rapportés dans 
les écrits de Paul el de Jean, de même que les 
christologies de certains pères et docteurs de 
l'Église primitive (Ignace d'Anlioche, Irénée de 
Lyon, Athanase d'Alexandrie, Léon le Grand, 
Maxime le confesseur, Anselme de Cantor-
berry) sont des sources permanentes dans la 
toi et la réflexion théologique, 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 esl en
core parlante, non seulement pour la compré
hension et la critique des christologies actuel
les, mais pour toute la théologie el la vie de foi. 

THL 506 3 cr. 

THL 503 3 cr. 

La résurrection de Jésus (séminaire) 
La résunection 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-
jectfvisme bultmannien (interprétation existen
tielle) â l'objectivisme fondamentaliste. Les 
questions fondamentales concernant 1- la re
lation entre l'histoire (Histoire) et le réel (Ges-
chichle) ; 2- la relation entre le réel et le lan
gage ; 3- la part de subjectif et l'objectif dans 
la connaissance historique, etc... devront être 
explorées. 

Objectif du séminaire : faire le bilan et discuter 
les hypothèses disponibles qui nous viennent 
des exégètes concernant I- les formules de foi, 
et les récits bibliques concernant la résurrec
tion, l'exaltation, la Seigneurie du ressuscité, 
le tombeau vide ; 2- les conséquences qu'on a 
tirées de ces énoncés, dans le Nouveau-
Testament lui-même, et plus précisément chez 
les théologiens contemporains. 

THL 505 3 cr. 

La virginité consacrée 

Plusieurs mettent en doute la valeur de la virgi
nité consacrée. On soupçonne qu'elle a une 
origine ambiguë : le platonisme el le néoplato
nisme, le manichéisme, la pensée de la proxi
mité de la fin du monde (éthique d'intérim), 
choses qui ne sont plus aujourd'hui receva-
bles, et qui n'ont rien de chrétien. Pourtant 
l'Église continue de proposer cet idéal au nom 
de l'Évangile (Vatican II). 
Les participants au Séminaire devront chacun 
approfondir un texte important portant sur ce 
thème, pris soit dans l'Écriture, soit dans la pa
tristique, la théologie traditionnelle, le magis
tère ecclésial. 

Le langage religieux 

Le recul (l'éclipsé) de la métaphysique (depuis 
E. Kant) et l'adoption du principe de « vôrifica-
bilité », ont amené la remise en question des 
idées religieuses et du langage qui sert â ex
primer ces idées. L'analyse conceptuelle (L. 
Wittgenstein) appliquée à la religion a donné 
des résultats controversés (aile droite-aile 
gauche), remis en question par son auteur lui-
même (dans ses « Investigations philosophi
ques » venues après son • tractatus logicus 
philosophicus >). Où en est aujourd'hui cette 
question du langage religieux et de sa signifi
cation ? Esl-il possible de discerner les pha
ses successives de l'évolution des idées reli
gieuses depuis l'origine ? (Ernst Cassirer). 

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 ? Ou en sont la recherche et la pratique 
de l'Église et la théologie elle-même 7 Ques
tion de grande actualité, puisque plusieurs 
communautés chrétiennes vivent différem
ment l'accueil réservé à 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 è 
cause d'une nouvelle manière de considérer 
la sexualité. Ainsi sont étudiés, dans une pers
pective théologique, l'avortement, l'euthana
sie, l'insémination artificielle, l'homosexualité 
et la régulation des naissances. Il s'agit de 
montrer comment la réflexion théologique, tout 
en tenant compte de l'enseignement du Ma
gistère en ces matières, ne peut se contenter 
d'en être le simple défenseur ou répétiteur. 

THL 622 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 Se. Phil. et 
théol., avril 1970. p. 217). C'est dans la pro
blématique que suppose cette affirmation que 
l'activité pédagogique veut proposer une ré
flexion éthique sur les couples non mariés en 
examinant la question è la lumière d'une théo
logie de la sexualité et en regard du texte de 
Persona Humana. 

THL 524 3 cr. 

La foi chrétienne et le socio-politique 
Objectifs : définir ce qu'on entend par • socio-
politique >. examiner le rapport vécu entre foi 
et socio-politique, prendre connaissance de 
l'enseignement de l'Eglise ces dernières an
nées el se donner des éléments critiques en 
approfondissant des réflexions thêologiques 
comme • les théologies de la libération », la 
théologie politique allemande. 

THL 530 3 cr. 

Femmes et christianisme 

Avec la montée du mouvement des femmes, 
les relations que l'Église entretient avec celles-
ci se présentent sous un jour nouveau. Aperçu 
historique des relations entre femmes et chris
tianisme : dans la communauté primitive, à 
l'époque patristique, du moyen-âge à l'épo
que moderne. Exploration de la théologie léml-
niste actuelle : regard neuf sur les grands thè
mes de la Tradition. Partenariat et égalité : 
enjeux, défis, espoirs. 

THL 540 2 cr. 

Questions oecuméniques 

Des anathèmes au dialogue, tel est l'espace 
dans lequel ont évolué les relations des égli
ses chrétiennes occidentales entre elles et 
avec celles d'Orient. Cette activité pédagogi
que présente : a) tes principales structures de 
dialogue : b) l'état des grandes questions con
cernant l'ecclésiologie. les sacrements, la ma-
riologie, l'accès des femmes aux ministères. 

THL 550 3 cr. 

Questions particulières d'éthique 
théologique 

Cette activité pédagogique propose l'étude de 
différentes questions éthiques qui présentent 
un intérêt particulier. Le sujet précis esl an
noncé à l'occasion du processus de choix de 
cours, parmi les cours à option pour l'année 
concernée. 

THL 560 3 cr. 

Questions particulières en théologie 

Cette activité pédagogique constitue un es
pace ouvert permettant d'étudier différentes 
questions théologiques qui pour des raisons 
diverses présentent un intérêt particulier. Le 
sujet précis est annoncé à l'occasion du pro
cessus de choix de cours, parmi les cours à 
option pour l'année concernée. 

THL 610 3 cr. 

Séminaire 

Une activité pédagogique qui permet de s'ini
tier â la recherche dès le premier cycle. Les 
sujets étudiés varient selon les années et sont 
exposés à l'occasion du processus de choix 
de cours, parmi les cours à option offerts pour 
l'année concernée. 

THL 700 3 cr. 

Mutations culturelles et nouvelles tâches 
thêologiques (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 è la démar
che du théologien et à ses champs de ré
flexion. 

Ce séminaire de recherche fera te 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 transformation de la morale sociale. 
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THL 702 3 cr. 

Les pratiques théologiques 

Cette activité pédagogique a pour objectif 
d'apprendre, par l'étude d'un théologien con
temporain, comment se lait une réflexion théo
logique. Cela consiste â identifier la probléma
tique, les postulats, la démarche, les 
catégories utilisées et l'interprétation théologi
que qui en découle. L'auteur étudié peut chan
ger selon les années en fonction du titulaire de 
l'activité pédagogique et de ses recherches 
(ex. : Tillich. Daly. Rahner. Metz, Geffré...). 

THL 730 3 cr. 

Questions spéciales en histoire de l'Église 

Cette activité couvre une période déterminée 
de l'histoire de l'Église en référence à un point 
de doctrine ou une pratique ecclésiale. 

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. 

THL 805 6 cr. 

Recherche en théologie 

Ces crédits de recherche sont normalement 
alloués pour la présentation du projet de mé
moire. 

THL 806 8 cr. 

Recherche en théologie 
Ces crédits de-recherche sont normalement 
alloués pour le choix, ta collecte, le dépouille
ment et l'analyse de la documentation perti
nente pour le mémoire. 

THL 896 15 cr. 

Mémoire 
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