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C o n v i v i a l i t é , 

d y n a m i s m e 

e t o u v e r t u r e 

N é e de l'Académie fondée en 1 5 3 7 , l 'Université de Lausanne [UNIL] est une 
institution moderne qui, avec sa vois ine l'EPFL, forme à Dorigny un vaste 
ensemble d'enseignement supérieur et de recherche de pointe, de portée non 
seulement lausannoise et vaudoise, mais aussi romande, nationale et 
internationale. 

Créer, développer et transmettre ie savoir à la faveur d'activités d'enseignement 
et de recherche, telle est la mission traditionnelle des universités. Assurer la 
formation de diplômés, mais aussi la formation postgrade et la formation 
continue, offrir des prestations de service à la collectivité; telles sont les tâches 
que l ' UN I L s'est assignées dans le cadre de cette miss ion. Elle dispose pour ce 
faire de multiples compétences réparties en sept facultés (théologie, droit, 
lettres, sciences sociales et politiques, Ecole des hautes études commerciales, 
sciences et médecine) et compte quelque 8 0 0 enseignants, 7 0 0 assistants et 
4 0 0 collaborateurs administratifs et techniques. 

Avec ses 8 8 0 0 étudiants, l ' UN I L est une université de taille moyenne: les 
contacts entre étudiants et professeurs, ainsi que l' interdisciplinarité, y sont 
favorisés. 

C'est en regardant vers l 'horizon 2 0 0 0 que l ' UN I L a développé les activités qui 
la caractérisent aujourd'hui. De par sa position centrale en Su i s se romande, 
elle adhère à un esprit de collaboration et d'ouverture. 

- Ouverture au niveau lausannois et vaudois tout d'abord: l ' UN I L est associée 
à plusieurs institutions de recherche de renom, tels la Fondation Jean Monnet 
pour l 'Europe, l'Institut suisse de droit comparé, l'Institut de hautes études en 
administration publique [ IDHEAP], l'International Institute for Management 
Development ( IMD), l'Institut suisse de recherches expérimentales sur le 
cancer (ISREC) et l'Institut Ludwig de recherche sur ie cancer. 

- Ouverture sur le plan romand et national ensuite: l 'UN IL coopère étroitement 
avec l'ensemble des hautes écoles de Suisse. Harmonisation, mise en 
commun de moyens, répartition de tâches, telles sont les exigences qui se 
présentent quotidiennement à une haute école moderne. 

- Ouverture internationale enfin: l ' UN I L prend part activement à divers 
programmes de l 'Union européenne qui, favorisant la mobilité des 
étudiants, comblent une exigence essentielle de la formation académique. 
L 'UNIL participe également à plusieurs réseaux universitaires internationaux; 
la mise en commun des richesses scientifiques et culturelles par-delà les 
frontières en est l'enjeu. Enfin, l 'UN IL est liée à une quarantaine d'universités 
européennes, américaines et asiatiques par des conventions bilatérales 
visant à promouvoir la collaboration scientifique et à faciliter les échanges 
d'étudiants, d'assistants et de chercheurs 

Outi l de formation doté de toutes les techniques de pointe, l 'UN IL porte en elle 
les atouts d'un incomparable forum d'échange qui, fort de sa convivialité, de 
son dynamisme et de son ouverture, participe pleinement à l'évolution de la 
société. S o y e z les bienvenus dans l'un des centres universitaires les plus 
complets et les plus stimulants de Su i s se. 

Eric Junod 
recteur de l'Université 
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7 f a c u l t é s 

Fondée en 1537, l'Académie de\ 
Lausanne a été transformée en 

Université en 1890. Elleestl 
aujourd'hui l'un des principaux centres 

universitaires de Suisse. Aux facultés 
s'ajoutent des institutions associées: ia I 
Fondation Jean Monnet pour l'Europe ' 

et le Centre de recherches t 

européennes, l'Institut de hautes i 

études en administration publique1 

(IDHEAP), l'International instituts br\ 
Management Development (IMDj, 

l'Institut suisse de droit comparé j 
(ISDC), l'Institut suisse de recherches 

expérimentales sur le cancer (ISREC), 
l'Institut Ludwig de recherche sur le ! 

cancer, le Centre de recherches sur 
les lettres romandes (CRLR), le Centre I 
du droit de l'entreprise (CEDIDAC) et 

l'Institut suisse pour l'étude I 
de l'art [ISEAl 

FACULTE DE THEOLOGIE 

•Théologie protestante 
•Sciences religieuses 
• Institut des sciences bibliques 
• institut romane de pastorale 

FACULTE DE DROIT 

' Sciences juridiques / 7 instituts 
» Institut de police scientifique et 
ée criminologie (IPSO 

FACULTE DES SCIENCES 
16 sections (mathématiques, physique, 
chimie, biologie, sciences de la terre, 
pharmacie) 

•21 instituts et laboratoires 

ECOLE DES HEC 

' Sciences actuarielles 
•Gestion de l'entreprise 
• Economie politique 
'Informatique de gestion 

département 
'4 instituts 

FACULTE DES SSP 

•Sciences politiques 
• Sciences sociales 
• Psychologie 
• 8 instituts 

FACULTE DE MEDECINE 

• Centre I: sciences médicales de base: 7 instituts 
• Centre II: 8 instituts et services cliniques 
• Centre III: CHUV 
• Centre IV: département de psychiatrie 

FACULTE DES LETTRES 
115 sections /6 instituts / 1 département 
'Ecole de français moderne (EFM) 
'Coursde vacances 

P r è s d e d e 9 0 0 0 

é t u d i a n t s : d ' o ù 

v i e n n e n t - i l s ? 

O ù s o n t - i l s ? 

Ces chiffres ont été arrêtés à fin février] 
1994 (clôture du semestre d'hiver}. 

Dans le tableau ci-contre, la 
provenance des étudiants est établie j 

d'après le domicile des parents au 
début des études. 

L E T T R E S : 1 9 3 6 

M É D E C I N E : 1 4 7 0 

H E C : 1 2 4 6 

S S P : 1 2 0 7 

S C I E N C E S : 1 0 9 0 

D R O I T : 1 0 3 9 

E F M : 2 7 1 

P H A R M A C I E : 2 5 0 

I P S C : 1 1 3 

T H É O L O G I E : 1 0 2 



L'offre en 
formation 

Facu l té d e t h é o l o g i e O 

Facu l té d e d r o i t • 

Institut de police scientifique ? • 
et de criminologie (IPSC) *f? * 

Facu l té d e s l e t t r e s 

Ecole de français moderne (EFM) 

Facu l té d e s sc iences 
s o c i a l e s et p o l i t i q u e s ( S S P ) 

Ecole d e s H a u t e s E t u d e s 
C o m m e r c i a l e s (HEC) 

Facu l té d e s sc iences 

Section de pharmacie 

Facu l té d e médec ine O 

Centre de formation des maîtres 
d'éducation physique (CFMEP) 

* Licence en théologie protestante 
• Licence ès sciences religieuses 

• Diplôme postgrade de spécialisation 
• Doctorat 

• Licence, mention «droit suisse» 
* Licence, mention «législations étrangères» 

• Dipl. postgrade de droit européen (LLM.) 
• Doctorat en droit 

• Licence ès sciences forensiques • Diplômes postgrades en criminologie, 
en criminalistique chimique, 
en expertise de documents 

• Doctorat ès sciences forensiques 

• Licence ès lettres en philosophie, histoire, français moderne et littérature compa
rée, français médiéval, histoire ancienne, archéologie, latin, grec, italien, espagnol, 
anglais, allemand, longues et civilisations slaves, langues et civilisations orientales, 
histoire et science des religions, linguistique, histoire de l'art, géographie, histoire 
et esthétique du cinéma, informatique et méthodes mathématiques 

• Diplôme postgrade de spécialisation 
• Doctorat ès lettres 

• Certificat d'études françaises 
• Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français, langue étrangère 

• Licence ès sciences politiques 
• Licence ès sciences sociales 
• Licence en psychologie, option psychologie générale, option orientation scolaire et 

professionnelle, option psychologie scolaire 

• Maîtrise en sciences politiques 
• Maîtrise en sciences sociales 
• Diplôme en psychologie 
• Doctorat 

• Licence ès sciences économiques, mention «gestion de l'entreprise», 
mention «économie politique» 

• Licence ès sciences actuarielles 
• Licence en informatique de gestion 
• Certificat d'études supérieures en gestion de l'entreprise 
• Certificat de gestion pour diplômés d'écoles d'hôtellerie ou de tourisme 

• Dipl. postgrade en 
gestion de l'entreprise (MBA) 

• Dipl. postgrade en économie polit. (MSE) 
• Dipl. postgrode en 

informatique et organisation (MBI) 
• Dipl postgrade en gestion 

internationale (MIM) 
• Dipl. postgrade en finance et banque (MBF) 
• Doctorat ès sciences économiques 
• Doctorat en informatique de gestion 
• Doctorat ès sciences actuarielles 

• Diplômes de mathématicien, de physicien, de chimiste, 
de biologiste, de géologue 

• Diplôme d'études supérieures (DES) en sciences naturelles de l'environnement 
• Licence ès sciences mathématiques, ès sciences chimiques, ès sciences physiques, 

en biologie, en sciences de la terre 
• Licence ès sciences avec mention secondaire: les mentions ci-dessus sont combi

nées avec un programme spécial de 4e année offert par l'une des 5 autres sections 
• Licence ès sciences pour maîtres d'éducation physique (5 mentions) 
• Licence ès sciences pour maîtres de musique (5 mentions) 

• Doctorat ès sciences mathématiques, ès 
sciences chimiques, ès sciences physiques, en 
biologie, en sciences de la terre, en sciences 
naturelles de l'environnement 

• Diplôme fédéral de pharmacien 
• Diplôme universitaire de pharmacien 

• Doctorat ès sciences pharmaceutiques 
* Certificat de spécialisation en pharmacie 

hospitalière (commun VD/GE) 

• Diplôme fédéral de médecin 
• Diplôme universitaire de médecin 

• Doctorat en médecine 
! La spécialisation après les études n'est pas 

du ressort de l'UNIL, mais de la Fédération 
des médecins suisses (FMH) 

• Diplôme fédéral 1 de maître d'éducation physique 
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•/•Vl INTRODUCT ION 

F o r m a t i o n ï*y 

c o n t i n u e r ; • 

S e r v i c e d e f o r m a t i o n -èt Le Service de formation continue informe le public et conseille les personnes mtéres-
C O n t i n u e ï » - f sées, favorise le contact entre les enseignants et chercheurs de l 'UNIL et les représen-

!,*'.' tants du monde professionnel, s'enquiert des besoins en formation continue des entre-
\'i'y.ï prises ou des institutions publiques et privées, contribue à la mise en place de nou-

. veaux cours, gère la base de données sur les compétences des enseignants et cher-
cheurs de l'UNIL, collabore avec les services homologues des autres hautes écoles 

t\j suisses, inscrit ses activités dans le contexte européen, notamment au travers de ré-
. ' ; . ' ) ; ! . . seaux (COMETT, LEONARDO, EUCEN) et de collaborations bilatérales (Départe-
>'>['•' ment d'Education Permanente de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg) 

•\- Outre les cours proposés dans le programme, des enseignements peuvent être orga-
nisés à la carte, sur demande d'entreprises, d'associations ou d'autres organismes 

•t-tf-'f- Le programme des cours de formation continue est disponible au 
. ' S e r v i c e de formation continue 
••' • ; , UNIL - Bâtiment de l'Ecole de Pharmacie, 1015 Lausanne 
" Tél. 0 2 1 6 9 2 2 2 90 — Fax 0 2 1 6 9 2 2 2 9 5 

m 
l 

Faculté de théoloqie r*-0 • Cours, principalement dans les domaines de l'éthique, des sciences bibliques et de 
la pratique pastorale 

'' i l , ; 
Faculté de droit # 1 Cours, notamment dans les domaines suivants: droit de l'entreprise (CEDIDAC) • 

Jroit des assurances (IRAL) • sciences forensiques et criminologie (IPSC) •Miiir 

•'i 
l i i i i Faculté des lettres # i • Certificat de formation continue en linguistique et dans les domaines de l'enseigne-
f i " ment du français. Cours dans les domaines suivants, géographie • traduction littérai-

re. 

Faculté des SSP " O Certificat de formation continue en psychologie de la santé Cours dans les do
maines suivants: psychologie • sociologie • pédagogie • sciences sociales • psy-
cho-socîoloqie. 

Ecole des HEC "- O \ Cours dans les domaines suivants: sciences actuarielles (collaboration avec l'Associa
tion Suisse des Actuaires) • management • mandats de gestion d'entreprise sur de-

• *• inde • projet de management du sport en collaboration avec l'IDHEAP • manage-
vS-|" nt des technologies en collaboration avec l'IML (EPFL) • séminaire d'expertise 
Sy.j- Tiptable (collaboration avec la Chambre fiduciaire suisse) • formation des agents 

fiduciaires • pédagogie d'enseignement pour les branches économiques (collabora-
. - " i " : ' ' tion avec l'EPFL) • gestion bancaire et financière • méthodes de choix des investisse

u r s [collaboration avec HEC Paris) • Stock Market Risk Management with Deriva-
ives (collaboration avec le CFPI Genève et la Fondation Place Financière Genève) • 

. . . " é n o r m e de la santé (collaboration avec la Faculté de médecine). 

Faculté des sciences Cours dans les domaines suivants - biologie • environnement • sciences de la terre • 
ï ( thématiques • informatique • pharmacie, pharmacologie • chimie • physique 

Faculté de médecine fj&ï^ Certificat de formation continue en nutrition humaine • certificat de formation conti-
*;•)•••- nue en santé du travail (en collaboration avec l'EPFZ) • cours pour médecins dans la 

plupart des spécialisations • cours pour un public plus large de niveau universitaire 
dans le domaine de la psychogériatrie et de l'économie de la santé [en collabora
tion avec l'Ecole des HEC). 

• • L 
I 
H 
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I n s t i t u t i o n s p r o c h e s 

o u a s s o c i é e s 

B i b l i o t h è q u e c a n t o n a l e j j 

e t u n i v e r s i t a i r e ( B C U ) f 

IV. 
•'32 
r y 1 

E c o l e p o l y t e c h n i q u e ' têt* 

f é d é r a l e d e L a u s a n n e -1<U 

( E P F L ) 

• - ! 

: I • 
F o n d a t i o n J e a n M o n n e t 

p o u r l ' E u r o p e e t • 

C e n t r e d e r e c h e r c h e s Î T t ' 

e u r o p é e n n e s 

À 4 

La BCU est une bibliothèque encyclopédique mettant environ un million et demi de 
volumes à disposition du public et des chercheurs de l 'UNIL Sa mission est de contri
buer au rayonnement de Lausanne et de son Université, à l'épanouissement de la vie 
intellectuelle, culturelle, musicale et artistique de la population du canton de Vaud. 
La Bibliothèque de Dongny, située dans le Bâtiment central, offre 3 0 0 0 0 0 volumes 
et 3 0 0 0 titres de périodiques en libre-accès 5 0 0 0 0 0 monographies et 1 4 0 0 0 0 
volumes de périodiques peuvent être obtenus en prêt. Les 1 0 0 0 places de travail sont 
réparties sur trois niveaux et dans le secteur spécialisé en droit et sciences écono
miques (BFSH1). 
La BCU dispose d'une médiathèque et d'un service de recherches documentaires in
formatisées. 

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne [EPFL) est, aux côtés de celle de Zurich, 
l'une des deux hautes écoles suisses qui dépendent directement de l'Etat fédéral. 
L'EPFL est active dans douze domaines: chimie, physique, mathématiques, méca
nique, électricité, microtechnique, informatique, systèmes de communication, maté
riaux, génie civil, génie rural, architecture. 4 0 0 0 étudiants y côtoient 1 7 0 professeurs 
entourés de 2 6 0 0 collaborateurs scientifiques, techniques et administratifs. 
L'Ecole polytechnique fédérale assume une triple mission: formation, recherche et 
appui technologique à l'industrie. 
Les ingénieurs et architectes formés à l'EPFL acquièrent des compétences polyvalentes 
Ils doivent être capables de s'intégrer à un contexte professionnel, notamment indus
triel, de participer au développement technologique et de contribuer à la résolution 
de problèmes contemporains: approvisionnement en énergie, utilisation des res
sources naturelles, habitat et environnement. 
Un programme toujours plus étendu d'enseignements postgrades répond aux besoins 
de la formation continue dans des domaines de pointe, souvent interdisciplinaires 
Les recherches fondamentales et appliquées couvrent l'ensemble des disciplines en
seignées Quatre axes généraux sont privilégiés, les matériaux nouveaux, les mé
thodes modernes de production, les technologies de l'information, ainsi que les rap
ports entre technique et cadre de vie. 
La collaboration entre l'EPFL et l 'UNIL se manifeste tant par des programmes de re
cherche communs que par des enseignements donnés aux étudiants des deux institu
tions. Cette collaboration est particulièrement active avec la Faculté des sciences et 
celle de médecine. Les deux hautes écoles partagent en outre les mêmes installations 
au Centre sportif de Dongny 

Cette Fondation a été créée en 1 9 7 8 par Jean Monnet qui lui a donné l'ensemble de 
ses archives, soit près de 1 2 tonnes de documents. Les collaborateurs de la Fonda
tion ont pour ob|ectif d'inventorier et de classer ces archives qui représentent 2 0 fonds 
et couvrent le siècle entier 
Jean Monnet a confié à la Fondation la mission de créer avec ses archives (rejointes 
par les papiers européens de Robert Schuman et Paolo Emilio Tavioni ainsi que les ar
chives de Robert Marjolin) une mémoire vivante de la réconciliation et de l'union des 
Européens. Une photothèque complète cette documentation. 
La Fondation sert de lieu de rencontre entre Suisses, représentants des milieux univer
sitaires, politiques et économiques, et les autres Européens Elle organise en Suisse et 
au Liechtenstein ie concours annuel «L'Europe à l'école» et remet le «-Prix européen 
SICPA» qui récompense des travaux scientifiques sur l'union européenne. 
Le Centre de recherches européennes a été créé en 1 9 5 7 . Il a formé une pléiade de 
chercheurs et édité plus de 2 0 0 cahiers. 
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I n s t i t u t i o n s p r o c h e s ï f | | 

o u a s s o c i é e s 

I n s t i t u t d e h a u t e s é t u d e s 3 

e n a d m i n i s t r a t i o n 

p u b l i q u e ( I D H E A P ) 

El 

I n s t i t u t s u i s s e d e 

d r o i t c o m p a r é ( I S D C ) Ï S E , 

Après quelques années de vie active ou au terme de leurs études universitaires, des 
fonctionnaires ou jeunes gradués des hautes écoles s'interrogent sur leur avenir pro
fessionnel La gestion publique les intéresse. Désirant compléter leur formation initiale, 
accroître leur efficacité, voire même réorienter leur carrière professionnelle, ces 
hommes et ces femmes ressentent le besoin de parfaire leur formation en droit, en fi
nances et management publics, en informatique ou dans un domaine spécifique des 
politiques publiques. 
Le programme de diplôme en administration publique (MPA) a été spécialement 
conçu par l'IDHEAP pour répondre à ce besoin. Il a pour objectif de familiariser les 
étudiants avec la structure, le fonctionnement et l'environnement du secteur public suis
se à tous les niveaux étatiques. Des cas pratiques, ainsi que des comparaisons avec 
le secteur privé et les administrations de pays étrangers, permettent le développement 
des capacités analytiques des participants et les initient à la gestion des administra
tions et des services publics 

Créé par une loi fédérale du 6 octobre 1 9 7 8 , l'Institut suisse de droit comparé a ou
vert ses portes en 1 9 8 2 . Etablissement autonome de la Confédération, il a pour 
tâche première d'élaborer des avis de droit concernant le droit étranger pour les au
torités fédérales, les tribunaux et les particuliers, ainsi que de mettre à la disposition 
des chercheurs de tous horizons une bibliothèque de droit étranger et de droit inter
national qui compte à ce jour 1 4 0 0 0 0 livres et près de 2 0 0 0 périodiques. 
Véritable pierre angulaire de l'Institut, la bibliothèque est une bibliothèque dite de 
consultation où tous les ouvrages sont mis à disposition en libre-accès. L'essentiel de 
la bibliothèque est constitué d'ouvrages de droit provenant du monde entier et, en 
règle générale, en langue originale: textes de lois, jurisprudence, principaux com
mentaires et traités, monographies particulières, sans oublier les revues juridiques. 
Aucun domaine du droit n'est ignoré, maïs certaines branches, tels le droit fiscal ou 
l'aménagement du territoire, sont moins représentées en raison soit de leur technicité, 
soit du caractère très changeant de ia législation. 

L'Institut emploie quelque 2 5 personnes, dont une dizaine de collaborateurs scienti
fiques; presque tous d'origine étrangère, ceux-ci sont choisis de manière à couvrir le 
plus de systèmes juridiques possibles. 

I n s t i t u t s u i s s e 

d e r e c h e r c h e s !j 

e x p é r i m e n t a l e s 

s u r l e c a n c e r ( I S R E C ) 9 

L'ISREC est une fondation sans but lucratif, placée sous la surveillance de la Confédé
ration. Créée en 1 9 6 4 , elle s'est installée à Epalinges en 1 9 7 6 . 
Depuis près de trente ans, les intérêts scientifiques de 14 groupes de chercheurs sont 
orientés vers la compréhension des mécanismes de développement des cancers. 
Leurs travaux portent en particulier sur. 

• l'origine des cellules tumorales, 

• les relations entre virus et cancers; 

• les défenses immunitaires contre les cancers; 

• l'environnement et les carcinogènes; 

• les applications diagnostiques et thérapeutiques de la recherche sur les cancers. 

L'ISREC entretient des relations et des collaborations très étroites avec les universités 
suisses, de même qu'avec ses partenaires du Centre de recherches d'Epalinges: l'Ins
titut de biochimie de l'UNIL, l'Institut Ludwig de recherche sur le cancer, le Centre 
O M S de recherche et de formation en immunologie et le Centre pluridisciplinaire 
d'oncologie (CPO) du CHUV; plusieurs de ses chercheurs sont aussi professeurs d'uni
versité et plus de trente doctorants, futurs docteurs ès sciences, sont formés en perma
nence à l'ISREC. 
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Créé au début des années 1 9 7 0 par un homme d'affaires new-yorkais, l'institut Lud
wig de recherche sur le cancer est une intitution internationale sans but lucratif dont le 
siège est à Zurich. Son but est de promouvoir la recherche sur le cancer au sein d'uni
tés réparties dans différents endroits du globe. L'Institut finance actuellement dix unités 
de recherche situées à Melbourne, Sao Paulo, San Diego, New York, Londres, 
Bruxelles, Stockholm, Uppsala et Lausanne. La décentralisation voulue par l'Institut a 
pour but de favoriser les interactions entre ses membres et des partenaires scienti
fiques et médicaux aux endroits où sont situées les unités 

L'unité lausannoise de l'Institut Ludwig a été inaugurée en 1 9 7 4 au sein du départe
ment d'immunologie de l'ISREC, puis est devenue autonome en 1 9 7 6 Reconnue par 
le Conseil d'Etat du canton de Vaud comme une institution autonome de rang univer
sitaire, elle consacre ses activités à la recherche fondamentale et clinique sur le systè
me immunitaire et ses relations avec le cancer. L'UNIL et l'Institut Ludwig sont liés par 
une convention de collaboration dans la conduite de recherches sur le cancer. Cette 
collaboration est mise en œuvre avec l'Institut de biochimie [pour la recherche fonda
mentale] et avec les oncologues du CHUV [pour la recherche clinique). En outre, l'uni
té participe à l'enseignement de l'immunologie générale dispensé à la Faculté de mé
decine et aux cours postgradués consacrés à l'immunologie. 

L'IMD est né de la fusion en 1 9 8 9 de deux des plus célèbres instituts de gestion d'Eu
rope, l'IMEDE-Lousanne et l'IMI à Genève. l'IMD est un institut de caractère postuni
versitaire, spécialisé dans la formation des cadres supérieurs d'entreprise. L'enseigne
ment, donné exclusivement en anglais, comprend. 

• un cours débouchant sur le diplôme de Master of Business Administration [MBA), 
d'une durée de douze mois (de janvier à décembre), 

• une douzaine de cours préparant à des responsabilités de direction générale et 
destinés à des cadres confirmés, 

• une dizaine de séminaires de courte durée portant sur la gestion des diverses 
fonctions de l'entreprise et sur la planification stratégique; 

• une série de programmes d'entreprises répondant à des besoins spécifiques 

S e r v i c e d e s HCf .1 

h o s p i c e s c a n t o n a u x 

Le Service des hospices cantonaux a été créé par décision du Conseil d'Etat le 2 5 
juin 1 9 9 0 . M i s en œuvre dès juin 1 9 9 1 , les Hospices cantonaux regroupent l'en
semble des institutions sanitaires cantonales ayant une vocation de soins, de re
cherche et d'enseignement. 

Les hospices gèrent: 

• le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV); 

• le Centre universitaire de traitement et de réadaptation Cevey-Sylvana (CUTR); 

• les établissements psychiatriques cantonaux, répartis en trois secteurs (Centre, 
Ouest et Nord); 

• l'Etablissement thermal de Lavey-les-Bains; 

• le Département de santé communautaire, regroupant les instituts universitaires can
tonaux du domaine de la santé, 

• les écoles cantonales de formation aux professions de la santé. 

Les Hospices mettent les infrastructures et les moyens dont ils dïposent au service de la 
Faculté de médecine, afin de lui permettre d'assumer dans les meilleures conditions 
possibles sa fonction d'enseignement et de recherche. 

En collaboration avec l'Ecole des hautes études commerciales et la Faculté de méde
cine, les Hospices participent à la mise sur pied d'un programme postgradué en éco
nomie de la santé 
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#1 
A d m i s s i o n Les candidats doivent posséder un certificat suisse de maturité ou un baccalauréat, 

! * £ Î Î o u u n f l f r e étranger i u9® équivalent. Les étrangers dont le titre est reconnu sans être 
j[ïVy jugé équivalent doivent se soumettre à un examen d'admission, qui a lieu en octobre 
$'¥ï et en avril à Fribourg pour toutes les universités suisses. 
* t S t A l'exception des cours de droit allemand et de certains cours de littératures étran-

gères, tout l'enseignement est donné en français. Avant d'être immatriculés, les éîu-
ï t ? diants de langue maternelle autre que le français doivent se soumettre à un examen 
\J:!\M.\ de français qui est éliminatoire 

•ÎÏÏuï'f P°ur p ' u s de renseignements, voir les deux brochures «Conditions d'immatriculation». 

Les études universitaires commencent avec le semestre d'hiver, au début de l'année 

•
académique; cependant, les cours de droit allemand peuvent aussi être suivis dès le 
semestre d'été. 

nu 

I m m a t r i c u l a t i o n ! i "M'| Les candidats doivent se procurer auprès du Service des Immatriculations et inscrip-
Tjhï*. tions une formule «Demande d'immatriculation» et la retourner à ce service, dûment 
J2$| remplie, dans les délais suivants: 

avant le 1 e r juin pour les Facultés de théologie, droit, lettres, l'Ecole de français 
moderne [EFM), la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP), l'Ecole des 
hautes études commerciales [HEC) et la Faculté des sciences. 

• avant le 31 janvier [semestre d'été) pour les étudiants en droit allemand unique-
fi j j ment. 

J • Institut de police scientifique et de criminologie (IPSC): les candidats à la licence 
en sciences forensiques doivent déposer une inscription préalable avant le 

7*» 1 e r juin. Les formules peuvent être obtenues auprès des Immatriculations et inscrip-
j j. l»' tions 

• Médecine et pharmacie: la préinscripHon est impéraiïve et doit parvenir auprès 
. g ï du Secrétariat de la Conférence universitaire suisse, à Berne, avant le 15 avril 
'lÏJ'! [formules disponibles auprès des Immatriculations et inscriptions). 
•'i'G r * A t t e n t i o n / l e s délais mentionnés peuvent changer d'une année 
Ï H ' 1 " ! à l'autre. Se renseigner auprès du Service des Immatriculations. 
jfejd Les candidats admis reçoivent une attestation d'admission à l'immatriculation, et les 

J autres candidats une lettre les informant de la décision prise à leur égard. 

C o u t d e s é t u d e s ^SjjM Les droits d'inscription forfaitaires aux cours s'élèvent à Fr. 5 0 0 . - par semestre pour 
! •* les étudiants suisses ou étrangers, taxes d'examens comprises (Fr. 4 5 0 . - pour les étu-
!••'.!+• diants en médecine et en pharmacie qui ne s'acquittent pas de taxes d'examen). A 
•)•#-*-] ce montant, il faut ajouter des taxes semestrielles de Fr 6 0 . - . 

Ces tarifs ne s'appliquent pas aux diplômes postgrades (min. Fr. 3000.-par an, en-
***| viron Fr. 10 000.- pour le MBA}. 

.••g-if . 

L o g e m e n t ï - j K Environ 1 0 0 0 chambres sont à disposition dans les foyers d'étudiants. De plus, le Ser-
ls*i"-« vice des Affaires socio-culturelles tient à disposition des étudiants une liste des loge-

ments vacants. Chacun doit s'efforcer de trouver un toit lui-même 
::H 1 

A i d e s f i n a n c i è r e s îjjf,1; L'UNIL n'accorde aucune bourse aux étudiants étrangers, hormis celles prévues dans 
\\!ï" ' e C Q d r e des conventions d'échange conclues avec d'autres hautes écoles. Par 
•jJù™ ailleurs, il n'est pas possible d'obtenir une aide financière — privée ou 
tSiv^1; S n i c c d T V - i n t É i f i - i k I n Ç i i k ç â nrmrne* u n r ^ r t n î n n n m n r e n e h n i i r . ^ n n i ' 

officielle — en 
Suisse. Toutefois, la Suisse accorde un certain nombre de bourses à divers Etats. L'étu-

.J...U-J diant qui souhaite obtenir une bourse de la Confédération prendra contact avec l'am-
"ï^j"*v bassade de Suisse dans son pays, qui saura le conseiller sur la manière de procéder. 
^Xt\ Le budget minimal d'un étudiant s'élève à environ Frs. 1 5 0 0 . - / 1 6 0 0 . - par mois. 

'̂Çj! L'étudiant qui ne dispose pas de ces montants ne pourra pas mener à bien une for-
£Î].r*1 rnation à Lausanne. 
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Choisir des éîudes universitaires, c'est privilégier sa formation scientifique, méthodolo
gique et intellectuelle. En effet, l'Université n'est pas une école professionnelle, même 
si elle prépare aux professions qui exigent une instruction supérieure Deux exceptions 
cependant' la médecine et la pharmacie, qui incluent dans leur programme des 
stages et des cours de pratique professionnelle. 

Le rôle des professeurs consistera non seulement à transmettre des connaissances, 
mais aussi à développer chez les étudiants des capacités d'analyse et de synthèse 
ainsi que leur esprit critique lis leur apprendront à mener une recherche et à en inter
préter les résultats. Ils les initieront aux méthodes propres à leur discipline. 

La formation universitaire de base — conduisant en général à une licence — est le 
plus souvent constituée de deux cycles d'études. Le premier cycle (demi-licence, an
nées propédeutiques) comprend des enseignements de base et des cours généraux 
jugés utiles à la maîtrise de certains aspects de la formation choisie [physique pour les 
médecins ou mathématiques pour les psychologues, par exemple). Il donne à chacun 
les bases nécessaires à une future spécialisation 

Le deuxième cycle permet d'approfondir la connaissance de la discipline choisie, 
voire d'entamer une première spécialisation II se conclut souvent par un travail per
sonnel déterminé d'un commun accord entre l'étudiant et l'un de ses professeurs. 

Après l'obtention d'une licence ou d'un diplôme, les étudiants peuvent se spécialiser 
de façon plus approfondie en s'inscrivant à des études de 3 e cycle longues [doctorat) 
ou courtes (diplômes de spécialisation, diplômes postgrades, formation postgrade). 

Les étudiants s'inscrivent de leur plein gré à l'Université. Cette liberté nouvelle, souvent 
liée à un premier éloignement du cadre familial, peut être la cause de nombreuses 
difficultés et de nombreux échecs Organisation et autodiscipline sont deux maîtres 
mots de la formation universitaire. En effet, il revient à chacun de fixer ses objectifs de 
travail, de gérer son horaire et d'équilibrer ses loisirs et son activité académique. 
Mais il est certainement utile de savoir que, selon des enquêtes effectuées dans des 
hautes écoles suisses et françaises, les étudiants travaillent en moyenne entre 1 8 
heures et 19 heures par semaine en plus de leurs cours, ce qui peut représenter jus
qu'à 6 0 heures par semaine1 

Organisation et autodiscipline se conjuguent avec motivation: on ne fait bien et vo
lontiers que ce qu'on aime Le bon choix de la voie d'études est donc un élément ca
pital de la réussite. De même, pour franchir le cap des premières années souvent un 
peu rébarbatives, il est souhaitable d'avoir quelques idées sur son avenir profession
nel. Il ne s'agit pas de choisir en fonction de débouchés difficiles à prévoir — tout au 
moins quantitativement -— mais en fonction de ses goûts et de ses capacités. 

Très peu de facultés organisent des évaluations en cours d'année, les travaux écrits 
du gymnase n'existent plus. Seuls des examens annuels permettent de faire le point 
Ne pas savoir si l'on fait des efforts dans la bonne direction est quelquefois angois
sant et peut perturber le bon déroulement des études. Mener à bien ses études, c'est 
aussi établir des contacts avec ses collègues — il existe de nombreuses associations 
qui les favorisent — c'est savoir s'adresser aux assistants qui sont à la disposition des 
étudiants et c'est oser discuter avec les enseignants de ses difficultés et de ses objec
tifs. 

[' Université n'est pas qu'un lieu d'études, elle est également un lieu de rencontres. 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
INTRODUCT ION 

L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

Chercher, bouger fit? «S 
L a r e c h e r c h e à l ' U N I L Approfondir et étendre le savoir, innover, trouver des solutions aux problèmes suscités 

par un monde en mutation et confronté à une démographie en expansion, tels sont les 
défis posés aux chercheurs, universitaires et hautes écoles. Indissociable d'un ensei
gnement de qualité, fondamentale ou appliquée, la recherche est pratiquée dans plus 
de 1 3 0 unités d'enseignement et de recherche de l'UNIL. 
En 7 994, sur un budget global de près de 235 millions de francs suisses, l'UNIL a 
consacré environ 30 millions à l'enseignement et à la recherche. A ce montant se 
sont ajoutés près de 26 millions de subsides de recherche accordés aux membres 
de l'UNIL par le Fonds national de la recherche scientifique, ainsi qu'environ 3 
millions provenant de programmes européens, de diverses fondations et de 
contrats industriels. 
Cette même année, 2 0 0 thèses de doctorat ont été soutenues à l 'UNIL dans toutes 
les disciplines couvertes par l'institution et près de 6 0 0 membres de l 'UNIL ont été 
auteurs ou coauteurs de l ivres, publications ou communications scientifiques. 
La recherche est une activité qui stimule celui qui la pratique et le fait sortir de son 
cadre local: elle rime avec connaissance et communication. Les chercheurs de l 'UNIL 
entretiennent de nombreux liens avec leurs collègues d'autres pays et d'autres conti
nents, en accord avec la vocation internationale de la haute école. Sur un pian local, 
ils collaborent étroitement avec plus d'une demi-douzaine d'institutions lausannoises 
ainsi qu'avec les autres hautes écoles suisses. 

L a m o b i l i t é à l ' U N I L £ 0 * * Les étudiants de l'Université de Lausanne bénéficient de nombreuses facilités adminis-
• B tratives et financières pour accomplir une partie de leurs études (graduées ou postgra 

• -çè duées) dans une haute école suisse ou étrangère. Plusieurs voies s'offrent à eux: 
MOBIL ITÉ E N EUROPE: quel que soit le résultat des négociations entre la Suisse et 
l'Union européenne sur le nouveau programme d'échanges SOCRATES, les étu
diants de l 'UNIL pourront, durant l'année académique 1 9 9 6 - 1 9 9 7 , utiliser des 
places offertes par les anciens réseaux ERASMUS (PIC) 

MOBILITE E N S U I S S E : quelques bourses sont à disposition pour des sé|ours 
d'études dans les universités alémaniques, avec reconnaissance académique. 

C O N V E N T I O N S BILATÉRALES D'ÉCHANGE, conclues entre l'Université de Lau
sanne et des hautes écoles du monde entier. 

C O N V E N T I O N S MULT ILATÉRALES D'ÉCHANGE, conclues entre des Etats ou des 
hautes écoles du monde entier. 

ACCORDS SPÉCIF IQUES, conclus entre des facultés ou des instituts de l 'UNIL et 
leurs homologues à l'étranger. 

Quelques conventions bilatérales S 
d'échange conclues entre l'UNIL et $j3Kj 

des hautes écoles à l'étranger 

TUBINGEN (D) OSNABRUCK(D) 

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (B) 

LUMIERE LYON 2 (F) 

PARIS I, IV, VI 

UPPSALA (SUEDE) 

SAINT-PETERSBOURG (RUSSIE) 

TURIN (I) 

ABEROEEN(GB) 

BEIJING (CHINE) 

BELGRAN0 (ARGENTINE) 

I0WA STATE UNIVERSITY (USA) 

MIAMI (USA) 

KENT A CANTERBURY (GB) 

ANN ARB0R, MICHIGAN (USA) 

LAS AMERICAS-PUEBLA (MEX) 

NIAMEY (NIGER) 
MADRID-COMPLUTENSE (E) 

NIAMEY (NIGER) 
MADRID-COMPLUTENSE (E) 
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Adjo int de faculté 

A ides f inancières 

Année académique 

Armée 

As s i s tan t 

Assurances 

Audi teur L. 

Personne responsable de l'administration dans chaque faculté. Elle est rattachée au décanat et 
reçoit en principe sur rendez-vous 

Voir bourses d'études et bourses d'échange. 

L'année académique commence en octobre. Elle se subdivise en deux semestres d'hiver et d'été 
d'égale longueur. Seuls les cours de droit allemand peuvent être suivis dès le semestre d'été 

Il est recommandé aux futurs étudiants suisses d'effectuer l'école de recrue avant leur entrée à 
l'UNIL. L'Office de liaison de la Division mécanisée I, 1018 Lausanne, aide à la coordination 
armée-études. 

L'assistant seconde un professeur dans l'enseignement et la recherche II est un étudiant avancé 
m ou un diplômé universitaire. 

I Tous les étudiants ont l'obligation de s'affilier à une caisse d'assurance contre la maladie 

L'auditeur est autorisé à suivre certains cours (et, sous réserve de l'accord des enseignants, cer
tains séminaires et travaux pratiques] de l'UNIL, sans cependant jouir du statut d'étudiant II doit 
s'inscrire aux cours qu'il entend suivre et s'acquitter d'une taxe d'inscription II n'est pas autorisé 
à se présenter aux examens il n'obtient donc ni grade, ni certificat, ni diplôme. 

B o u r s e s d'échange Il s'agit de subsides permettant d'effectuer des sépurs d'études à l'étranger ou dans une autre 
université suisse Se renseigner auprès du Service des Affaires socio-culturelles. 

B o u r s e s d'études H S M I Subsides alloués en tant qu'aide financière aux études. Il existe des bourses cantonales, des 
bourses communales et des bourses fédérales (pour les étudiants étrangers) Les intéressés 
s'adressent à l'Office des bourses de leur canton ou de leur commune de domicile. Le Service 
des Affaires socio-culturelles de l'UNIL peut renseigner à ce su|et. 

Certificat h i jwS C'est un examen intermédiaire, portant sur un ensemble de branches spécialisées Le plus sou-
E £ vent, il caractérise l'orientation des études dans le cadre d'une faculté ou d'une section. 

Congé 

Conventions d'échange 

Cours 

Cycle d'études 

Décanat 

Demi-licence 

Département 

Diplôme 

Doctorat 

Ecole 

Un étudiant peut, pour des motifs jugés valables, interrompre ses études pendant un ou deux se
mestres. Il doit faire une demande auprès de sa faculté dans les délais réglementaires 

L'UNIL a signé des conventions d'échanges d'étudiants, de chercheurs et de professeurs avec 
de nombreuses universités étrangères. La nature de ces conventions varie selon les pays et les 
établissements (voir page 16], 

Le cours ex cathedra est une forme d'enseignement fréquemment utilisée dans les premières an
nées d'études. Il est souvent dispensé dans de grands auditoires de plus de cent personnes 

Les études universitaires se subdivisent en trois cycles d'études' le 1 e r cycle comprend en règle 
générale la l re année d'une formation en trois ans et les deux l r e s années d'une formation en 
quatre ans Le 2e cycle comprend les années suivantes jusqu'à l'obtention de la licence ou du 
diplôme (1er grade]. Le 3 e cycle comprend les formations postgrades et l'ensemble des ensei
gnements et des recherches nécessaires à la rédaction d'une thèse de doctorat. 

Autorité executive d'une faculté Elle est composée d'un doyen et d'un ou plusieurs vice-doyens, 
élus pour deux ans. Les étudiants s'adressent au décanat pour de nombreuses questions admi
nistratives (pians d'études, horaires, congés, attestations, examens, etc.). 

Dans les Facultés de théologie, des SSP et des lettres, examen intermédiaire qui a lieu après les 
deux premières années d'études 

il permet la coordination de l'enseignement et de la recherche d'une même discipline principale 
ou de disciplines apparentées enseignées dans différentes facultés 

Equivaut dans certaines facultés à la licence (en sciences par exemple), dans d'autres, il s'agit 
de la sanction d'une formation post-licence [diplôme postgrade, diplôme de spécialisation) 

Formation de 3 e cycle comprenant la rédaction d'une thèse fondée sur des recherches person
nelles et soutenue publiquement 

Subdivision de l'Université de Lausanne jouissant d'une autonomie académique et administrati
ve. L'Ecole des HEC a rang de faculté. En revanche, l'Ecole de français moderne est rattachée 
à la Faculté des lettres. 
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Etudiant 

Examen propédeutique ^ 

Examens un iver s i ta i res 

Exercices 

Exmatr icu lat ion 

Faculté (ou Ecole) 

FAE 

F N R S 

Format ion continue 

H o r a i r e s des cours 

Immatr iculat ion 

Ins t i tut 

Journée d'accueil 

Langues 

Licence 

Logement 

LUL 

Maî t re as s i s tant 

N Est étudiant régulier celui qui est immatriculé à l'UNIL et inscrit aux cours en vue d'obtenir un 
grade ou un diplôme. Il existe des possibilités de se mettre en congé (voir ce rermej. 

Examen intermédiaire portanf sur des branches générales qui a lieu à la fin de la première, 
éventuellement de la deuxième année d'études. 

TJ Ils sont répartis en deux ou trois sessions par année académique (mars, juillet, septembre/oc
tobre), selon les facultés ou écoles. 

Mise en pratique des connaissances acquises aux cours dans des disciplines comme les mathé
matiques ou les langues principalement 

Procédure mettant fin à l'immatriculation d'un étudiant à l'UNIL. Elle peut être décidée par l'étu
diant lui-même ou prononcée par l'Université dans certains cas particuliers (échecs répétés, 
durée excessive des études, problèmes disciplinaires graves, non-paiement des taxes...) 

Unité administrative ef d'enseignement de l'UNIL Ce terme désigne les principales subdivisions 
de l'Université où sont effectués l'enseignement et la recherche dans un ensemble de disciplines 
L'UNIL compte sept facultés théologie, droit, lettres, sciences sodciales et politiques, Ecole des 
hautes études commerciales, sciences, médecine. 

Fédération des associations d'étudiants Elle rassemble toutes les associations d'étudiants des fa
cultés et écoles de l'UNIL. Elle constitue le principal interlocuteur des autorités universitaires et 
dispose d'un budget lui permettant de soutenir de nombreux projets estudiantins. 

Fonds national de la recherche scientifique, organisme de soutien à la recherche. Il met à dis
position des chercheurs des fonds Importants et lance des programmes d'intérêt national ouverts 
à tous les chercheurs suisses (PNR) 

; L'UNIL dispose d'un Service de formation continue qui coordonne et encourage les initiatives 
' dans ce domaine. Chaque année, des cours sont proposés à des professionnels de différentes 
orientations Une brochure spéciale présente l'éventail de l'offre en la matière. 

Ils sont publiés chaque semestre [ou annuellement], avant la rentrée universitaire et sont dispo
nibles auprès des décanats des facultés et écoles 

Autorisation donnée par l'Université à l'étudiant de s'inscrire aux différents cours, séminaires et 
travaux pratiques qu'il a l'intention de suivre La demande d'Immatriculation doit être faite dans 
les délais réglementaires ou moyen des documents officiels (c f page 14) 

Subdivision à l'intérieur des facultés ou écoles, unité d'enseignement et de recherche jouissant 
d'une autonomie administrative et technique. 

Les nouveaux étudiants sont invités le vendredi précédant la reprise des cours à une journée 
d'accueil et d'information qui leur permet de prendre contact avec leur faculté et de s'informer 
sur les services de l'Université et sur les différentes associations et groupements d'étudiants Un 
accueil spécial est organisé le jeudi matin pour les étudiants mobiles et les boursiers. 

Le français est la langue d'enseignement à l'UNIL Le Centre de langues de l'Université offre des 
cours d'allemand, d'anglais, de français et de russe et prépare aux examens de l'Université de 
Cambridge, de l'Institut Goethe et au TOEFL [Test of English as a foreîgn Language) 

Grade délivré à la fin de la formation universitaire de base (fin du 2 e cycle des études) 

Il y a cinq maisons pour étudiants Falaises, Tnaudes, Cèdres, Ochettes et Rhodonie Elles sont 
gérées par la Fondation Maisons pour étudiants [FME) Le Centre universitaire catholique [CUC] 
dispose de 30 lits. Le Service des Affaires socio-culturelles met à disposition des adresses de 
chambres dépendantes ou indépendantes chez des privés 

Il s'agit de la Loi sur l'Université de Lausanne, qui précise la mission, l'organisation et le statut fi
nancier de l'Université Elle définit notamment les conditions de nomination et les fonctions des 
membres du corps enseignant, les conditions générales des études et les règles relatives à la 
procédure disciplinaire. Une version révisée est entrée en vigueur le 1 e r septembre 1 9 9 4 

Le maître-assistant participe, pour la totalité ou la moitié au moins de son activité, en vue de la 
relève académique, à un enseignement pratique et à la recherche, sous la responsabilité d'un 
professeur ordinaire ou d'un professeur associé. 

• 
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Maî t re d'enseignement j 

Ma î t r i se 

Master •', 

Mémoi re j£*»£j 

Mobi l i té 

Pr ivat-docent 

P rofesseur î T Ï , 

BBnp 

> V 

Rectorat 

RGUL • 

Semest re un iver s i ta i re 

Sémina i re — • 

Sénat 

Service mi l i ta i re J * - -

SOCRATES 

lll i l i l i i 

T a x e s et d ro i t s d ' inscr ipt ion # V* 

T r a v a u x prat iques (TP) -: 

Un ive r s i té î S * fi* 
3 » 3 

Le maître d'enseignement participe à un enseignement pratique, sous la responsabilité d'un pro
fesseur ordinaire ou d'un professeur associé. Le maître d'enseignement et de recherche participe 
également à la recherche et possède le titre de docteur. 

A la Faculté des SSP, diplôme qui sanctionne une quatrième année d'études. On ne peut accé
der à la maîtrise que sous certaines conditions de réussite de la licence. 

Diplômes postgrades délivrés par l'IDHEAP: Master's Degree in Public Administration [MPA); 
par l'Ecole des HEC: Master's Degree in Business Administration (MBA), Master's Degree in In
ternational Management (MIM), Master's Degree in Economies (MSE), Master's Degree in Busi
ness Information Systems (MB!) et Master's Degree m Banking ond Finance (MBF); par la Facul
té de droit" diplôme postgrade de droit européen (Master of Laws, L.L.M ) 

Travail de recherche personnel plus ou moins important selon le lype ou le niveau d'études, dont 
le sujet se définit en accord avec un professeur responsable. 

Divers programmes d'échanges permettent aux étudiants de fréquenter plusieurs lieux d'études 
dans le cadre de leur cursus universitaire (voir page 16). La brochure Mobilité présente les di
vers types de programmes à leur disposition. 

Il donne un cours facultatif sur un su|et spécial. 

Le professeur assume la responsabilité de l'enseignement et des recherches dans une discipline 
Le professeur ordinaire l'assume pour la totalité de son activité, le professeur extraordinaire l'as
sume pour une part de son activité, tous deux sont nommés pour 8 ans, renouvelables. Le pro
fesseur associé assume des activités d'enseignement et de recherche spécialisés; il est nommé 
pour 4 ans, renouvelables Le professeur assistant occupe un poste en vue de la relève d'un pro
fesseur ordinaire ou extraordinaire; il est nommé pour deux ans, renouvelables une à deux fois 

Autorité executive de l'Université. Il est composé du recteur, qui le préside, chargé des affaires 
générales et de trois vice-recteurs chargés respectivement des finances et de la planification, de 
l'enseignement et de la recherche, et des affaires étudiantes et internationales Les membres du 
rectorat sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable deux fois. 

Règlement général de l'Université de Lausanne II définit les règles régissant l'organisation de la 
communauté universitaire. Sa nouvelle version est entrée en vigueur le 1 & septembre 1994 

L'année académique est répartie en deux semestres égaux le semestre d'hiver qui commence à 
la fin octobre et le semestre d'été qui commence à la mi-mars 

Foime d'enseignement qui réunit des étudiants en petits groupes et qui permet d'approfondir 
des thèmes abordés pendant les cours. 

Autorité supérieure de l'Université, composée de l'ensemble des professeurs ordinaires et d'une 
délégation des représentants du corps enseignant, du corps intermédiaire, des étudiants et du 
personnel administratif et technique. Le Sénat élit notamment les membres du Rectorat. 

Voir armée 

Nouveau programme d'action de l'Union européenne en matière de mobilité des étudiants, 
remplaçant ERASMUS. Au moment où cette brochure sort de presse, les négociations entre la 
Suisse ei l'UE pour la participation à SOCRATES ne sont pas terminées. 

Les étudiants s'acquittent chaque semestre des droits d'inscription forfaitaires aux cours et des 
taxes semestrielles. Pour les personnes dont la situation financière est difficile, il existe une possi
bilité de dispense partielle dès le troisième semestre. 

Exercices d'entraînement à l'utilisation des connaissances acquises aux cours, qui ont générale
ment lieu dans des laboratoires ou sur le terrain. Ils sont souvent dirigés par des assistants. 

L'Université concourt à la création, au développement et à la transmission du savoir, par l'ensei
gnement et la recherche. Elle conduit à l'acquisition des connaissances, des méthodes et de la 
formation nécessaires à l'exercice des professions exigeant une instruction supérieure. 
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S e p t e m b r e Lundi 11 16 h. 15 Conseil des doyens S e p t e m b r e 
Lundi 2 5 16 h. 15 Conseil des doyens 

O c t o b r e Lundi 16 16 h. 15 Conseil des doyens 
Du 16 au 20 Semaine d'accueil 
Lundi 16 9 h . l 5 Introduction aux études universitaires 
Mardi 17 9 k l 5 Introduction aux études universitaires 
Mercredi 18 9 k l 5 Introduction aux études universitaires 
Jeudi 19 9 k 0 0 Accueil étudiants mobilité/boursiers 
Vendredi 20 9 h. 30 Accueil des nouveaux étudiants 
Lundi 2 3 8 k 15 Début des cours 
Du 2 3 au 2 7 Séances des facultés / écoles 
Samedi 28 10 k 0 0 Dies academîcus 
Lundi 3 0 16 h. 15 Conseil des doyens 

N o v e m b r e Lundi 13 16 h 15 Conseil des doyens 
Jeudi 3 0 16 h. 15 Sénat 

D é c e m b r e Lundi 4 16 h . 15 Conseil des doyens 
Lundi co

 

1 7 k 15 Noël universitaire 
Samedi 23 12 k 0 0 interruption des cours 

J a n v i e r Lundi 8 8 k 15 Reprise des cours 
Lundi 15 16 h. 15 Conseil des doyens 
Mercredi 2 4 9 h ! 5 Journée des gymnasiens 
Vendredi 2 6 9 h l 5 Journée des gymnasiens 

F é v r i e r Lundi 5 16 h. 15 Conseil des doyens 
Jeudi 

co 16 h. 15 Sénat 
Samedi 10 12 k 0 0 Fin des cours 
Lundi 2 6 16 h 15 Conseil des doyens 

M a r s Lundi 11 8 h. 15 Début des cours 
Lundi 18 16 h. 15 Conseil des doyens 
Samedi 3 0 12 h. 0 0 Interruption des cours 

A v r i l Mardi 9 8 k 15 Reprise des cours 
Lundi 15 16 h. 15 Conseil des doyens 

M a i Lundi 13 16 h 15 Conseil des doyens 

J u i n Lundi 3 16 h 15 Conseil des doyens 
Jeudi 6 16 h. 15 Sénat 
Samedi 2 2 12 k 0 0 Fin des cours 
Lundi 2 4 16 h .15 Conseil des doyens 
Jeudi 2 7 1 6 k 15 Sénat 
Jeudi 2 7 19 h. 0 0 Rencontre d'été 

J u i l l e t Lundi co
 

1 6 k 15 Conseil des doyens 
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C e n t r a l 

INSTITUTIONS, RESPONSABLES ADRESSE TEL FAX 

Central téléphonique 69211 11 

S e r v i c e s a u x ! 

é t u d i a n t s 

A f f a i r e s -

i n t e r n a t i o n a l e s 

F o r m a t i o n c o n t i n u e 

Service d'orientation et conseil aux étudiants (OCE) 
M. Claude Rouiin 

BRA 
1015 Lausanne 

692 21 30 692 21 35 

Immatriculations et inscriptions 
Mme Carine Riissmann 

BRA 
1015 Lausanne 

692 21 00 692 21 05 

Service des affaires socio-culturelles (SASC) 
Mme Gilbeiîe Isler 
Affaires culturelles • Mme Dominique Hauser 

BRA 
1015 Lausanne 

692 21 13 

692 21 12 

692 21 15 

69221 15 

Service de presse et d'information (SPULJ 
M Axel Broquet 

BRA 
1015 Lausanne 

692 2070 69220 75 

Centre de langues 
Mme Brigitte Forster Vosicki 

BFSH2 
1015 Lausanne 

692 2920 

Sports universitaires 
M. Georges-André Crjrrel 

Centre sportif de Dorigny 
1015 Lausanne 

692 21 50 69221 55 

Aumôneries universitaires 
Pasteurs: Mme A. Maire, MM. J.-F. Habermacher et L Lavanchy 

Grange de Dorigny 
1015 Lausanne 

69221 47 69221 45 

Garderie La Croquignole Ch. des Triaudes 16 
1024 Ecublens 

693 73 00 

Affaires étudiantes 
Mme Françoise Grize, adjointe 
Secrétariat 

BRA 
1015 Lausanne 

692 20 25 

692 20 30 

692 20 15 

692 20 15 

Affaires internationales 
Mme Antoinette Charon, adjointe 
Secrétariat 

BRA 
1015 Lausanne 

692 2026 

6922020 

69220 05 

6922005 

Mobilité, échanges 
Mme Gilberte Isler 
Mme Maria Velasco (Erasmus) 

BRA 
1015 Lausanne 

692 21 13 

692 21 16 

69221 15 

692 21 15 

Service de formation continue 
Mme Monique Baud 

BEP 
1015 Lausanne 

692 2290 692 22 95 
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ADRESSE • ~ t FAX r. 

Faculté de théologie 
Prof. Denis Mûller, doyen 

BFSH2 
1015 Lausanne 

692 27 00 69227 05 

Faculté de droit 
Prof. Martin Killias, doyen 

BFSH1 
1015 Lausanne 

692 27 40 6922745 

Institut de police scientifique et de criminologie (IPSO 
Prof. Pierre Margot, directeur 

BCH 
1015 Lausanne 

69246 00 69246 05 

Faculté des lettres 
Prof. Jôrg Wînisfôifer, doyen 

BFSH2 
1015 Lausanne 

692 29 00 6922905 

Ecole de français moderne 
M. Raymond Capré, directeur a.i. 

BFSH2 
1015 Lausanne 

6923080 6923085 

Cours de vacances 
Mme Georgefte Blanc, directrice al 

BFSH2 
1015 Lausanne 

692 30 90 692 30 85 

Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) 
Prof. Claude Voelin, doyen 

BFSH2 
1015 Lausanne 

692 31 00 692 31 15 

Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) 
Prof. Olivier Blanc, doyen 

BFSH1 
1015 Lausanne 

692 33 00 69233 05 

Faculté des sciences 
Prof. Henri Joris, doyen 

CP 
1015 Lausanne 

692 35 00 69235 05 

Section de pharmacie de la Faculté des sciences 
Prof. Bernard Testa, président 

BEP 
1015 Lausanne 

692 4500 69245 05 

Faculté de médecine 
Prof. Claude Perret, doyen 

Rue du Bugnon 9 
1005 Lausanne 

692 50 00 6925005 

Centre de formation des maîtres d'éducation physique (CFMEP) 
M. Marco Asioifï, directeur 

GD 
1015 Lausanne 

69221 80 69221 55 
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FACULTE 
DE T H É O L O G I E 

La Faculté de théologie de l'Université de Lausanne est une institution universi
taire vouée à la recherche et à l'enseignement théologiques. Partie intégrante 
de l'Université dont elle est la racine [à l'origine — 1 5 3 7 — l 'UN IL était une 
Académie créée pour la formation des pasteurs), elle conserve cependant 
des relations privi légiées avec l 'Eglise réformée du canton de Vaud, du mo
ment quel le assure la préparation fondamentale de ses pasteurs. Cette mis
s ion ne se conçoit pas sans la pratique d'un dialogue oecuménique constant 
avec les autres courants du christianisme et l'ouverture aux autres rel igions La 
théologie se comprend ici comme une recherche de la vérité, dans la fidélité 
critique à ses héritages, et dans l'accueil aux défis du temps. 

M a i s la perspective d'un engagement ecclésiastique n'est pas la seule. Elle 
s'accompagne d'autres visées, esquissant la possibi l ité d'autres avenirs pro
fessionnels. C'est le cas de la fi l ière en sciences religieuses. 

O n voit alors se dessiner le triple objectif de l'enseignement en Faculté de 
théologie: 

• marquer le caractère spécifique de la foi chrétienne; 
• dégager la portée anthropologique du phénomène religieux et des reli

gions; 
• engager le dialogue entre la théologie et les autres savoirs, au service 

d'un projet commun. 

Licence en théologie 

Licence ès sciences rel igieuses 

Diplôme de spécialisation 

Doctorat en théologie 

Doctorat ès sciences rel igieuses 
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Quel plan 
d'études? 

L i c e n c e e n 

t h é o l o g i e 

La Faculté organise trois 
sessions annuelles d'examens-

juin/juillet - septembre/octobre - \ 
février/mars. A chaque examen, 

un 2e échec est éliminatoire. 

Le parcours I 

Langues bibliques (hébreu et grec) • Littérature de l'Ancien et du Nouveau 

Testament • Introduction à la théologie • Histoire du christianisme • Ethique ' 

Philosophie • Introduction aux problèmes du culte 

| 3U-41, années: ap-
i prafomtssemcnf 
1 et préparation à 
" des synthèses 
' pommelles 

THEOLOGIE 
BIBLIQUE 

•Grec 

•Ancien 
Testament 

•Nouveau 
Testament 

•Littérature inter-
îesîamentoire 

THEOLOGIE 
HISTORIQUE 

•Histoire du 
christianisme 

•Science des 
religions 

THEOLOGIE 
SYSTÉMATIQUE 

•Dogmatique 

•Théologies 
contemporaines 

•Ecclésiologie 

THEOL MORALE, 
PRATIQUE ET 
SOCIALE 

•Ethique 

•Théologie 
pratique 

•Théologie 
pastorale 

•Psychologie de 
la religion 

•Sociologie de la 
religion 

Pour obtenir la licence en théologie, l'étudiant suit une formation répartie sur quatre 
années (voir schéma ci-dessus). 

La l r e année est celle des acquisitions préalables, méthodes de travail, langues bi
bliques [hébreu et grec); étude de la littérature de l'Ancien et du Nouveau Testament, 
introductions à la théologie, à l'éthique et aux problèmes du culte; cours de philoso
phie et de psychologie de la religion. Un examen conclut cette année propédeutique. 
Durant les trois ans qui suivent, l'ensemble des disciplines théologiques est parcouru 
dans des cours magistraux et des séminaires, où la participation active des étudiants 
est requise. Au gré de ses choix, l'étudiant peut opter pour un programme personnali
sé; c'est notamment le cas vers la fin des études, dans la perspective des épreuves fi
nales (licence). Le programme s'efforce de répondre aux intentions suivantes. 

• Comprendre et interpréter les écrits fondateurs du christianisme (Ancien et Nou
veau Testament). 

• Etudier le passé dont nous sommes les héritiers (histoire du christianisme, des doc
trines chrétiennes et de la philosophie). 

• Savoir exprimer sa foi dans le monde d'aujourd'hui (dogmatique, théologies 
contemporaines). 

• Saisir les enjeux du dialogue entre les religions (science des religions). 

• Apprendre à traduire les convictions en choix de vie (éthique) 

• Articuler sa foi avec la vie sociale et personnelle [théologie pratique, sociologie 
de la religion, psychologie de la religion). 

Langues hébraïque 
et grecque] l ^ ^ i t J $ ê r i 3 $ i f . d$ÏÏIS»au« febfkgjejvjse^à pergîetïrè upëRapproché*a© 

îJS^^PSr.5erfcîbïisdf!ôi3.,a.!'sês cdraetepistîejwes^érripqLfjes.I.lîës' lajfffcultés tiennent-â la 
*dî$îar1cjp*^^ 
}Je^per|sf!e é l$àâ> ïèfêS§ ïê r îbcdââ^i« "c|^ j^^ fy0$^£yéfë£\&à3êf B â f « a ï 

t*4'cipp,rg^isspgei'.pGftlr dés! iôùché^ilnJjuisH - '•- * • - ̂  * 

lâ'uwea |©st-e|qs|ig&ê |?Cj |f|e|;5̂ e!ï!Q ko'mê a- ̂ ^pobjectif |rné \et-\ 
: feratére^e|;^e^pCeM^siècles &an£^foipw|ïti^n ar|j 

ses-cas», orrgirranté' 
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Quel plan 
d'études? 

L i c e n c e è s 

s c i e n c e s r e l i g i e u s e s 

La Faculté organise trois sessions 
annuelles d'examens- juin/juillet — 

septembre/octobre — février/mars 
A chaque examen, un 2e échec est -* 

éliminatoire 

Les étudiants sont tenus de suivre les cours de la section «Histoire et sciences des 

religions». Ils choisissent deux des trois autres sections. Ceux qui ont retenu l'hé

breu passent un examen de langue hébraïque à la fin de la 1 r e année. 

BIBLE ET 
HISTOIRE 

•Une langue 
biblique (hébreu 
ou grec) 

•Sciences 
bibliques 
(littérature; 
exégèse) 

•Histoire du 
christianisme 

BIBLE ET THEOL 
ÉTHICO-
PRATIQUE 

•Une langue 
biblique (hébreu 
ou grec) 

•Sciences 
bibliques 
(littérature; 
exégèse) 

•Ethique ou 
théoogie 
pratique 

THEOLOGIE 
RÉFLEXIVE ET 
SYSTÉMATIQUE 

•Théologie 
systématique 

•Philosophie de 
Ea religion 

•Esthétique 

• . 

-*1> 

Le parcours *^|îJ l'heure où les réalités religieuses semblent interférer de façon plus visible dans toute 
>rte de phénomènes humains et sociaux, tandis que se développent des confronta

tions interculturelles à l'échelle de la planète, une filière de formation en sciences reli
gieuses est de nature à intéresser un nombre croissant de personnes. 
La formation menant à la licence ès sciences religieuses — que notre Faculté est seule 
à offrir en Suisse romande — vise l'acquisition de méthodes et de savoirs permettant 
une approche informée du phénomène religieux et de ses expressions dans les 
grandes religions historiques et contemporaines. 

Le recours aux sciences humaines (psychologie, sociologie, anthropologie culturelle, 
philosophie, histoire de l'art religieux, etc.) s'avère ICI indispensable 
Le plan d'études fait appel à de nombreuses collaborations intra- et extrafacultaires. Il 
est axé sur deux grands thèmes' 

• Les rapports entre théologie et culture, en relation avec la tradition chrétienne oc
cidentale; on y confronte la tradition biblique à l'histoire du christianisme ou à des 
problèmes éthiques actuels; 

• la connaissance de deux religions autres que le christianisme (par exemple islam, 
bouddhisme, |udai"sme, religions de l'Antiquité). 

L'étudiant compose son programme en choisissant, en plus du certificat «Histoire et 
sciences des religions» (en gris), deux certificats parmi les trois autres propositions 
[Bible et histoire», «Bible et théologie éthico-pratique», «Théologie réflexive et systé
matique») 

• I I P 

i i l l i 

C e r t i f i c a t d ' é t u d e s l i l 

t h é o l o g i q u e s 
J_cf Faculté proposé aux,étiidïûnts inscrits dans/UBê utre faculté <ie4'Univei3it&,un4|rogramĵ ^|tielJef pejrrlîiant de? 
s'inilfëf â l'ensemble des cfisaplinéCHiéôlogKjiM ïe*cerÉcaf-qui conclut ce parcours de six semestres ësfréïonnu 
'dmê fu£dê£ctrlfficMdi K à i à l & R d f t t t t t & S * » » « » « *&?ZÎV* I l 

lerplfliî éfudes emporte en M6yenBe4iùit4iëures!iebdofTiack]ps ctê ours oujénjinDi^ cfont̂ plupaf̂ c§̂ uMs erv̂  
cdnifflUMfefièsIafdffldfe a là licence efriîéologiefrjKlasîonie^année f̂e programme prè̂ ojî'desoptforis/séron leŝ  
t n l r t t f j I f f i c i S ^ lîMrafure. 
d&J'Ânaen̂ fdu Nouveâ TestaHienfoinsTquedes-cours d& pniioso|hie.¥Pendapf(̂  J § e||̂ gpi|éê |é|udiont̂ suivTo 
de îêË 8'expilolorT devais !blfic|ues4tsur̂ raclcion française)* cf Sisioire; dû ichrisfpnlsifie,, detdffgmohque/ 

^ j c f l i J Ô l ^ ^ e ^ i | i ^ i p i œ l à-là fiiMle 'Û ̂ re ânné;ew Lj!̂ c^|içta^aaj:erp€c ŝ0&l̂ àîle soumiŝ  |a j^| 
lies I'examens;;àîcffin?de la f^nSél et nïalin des, études;; ; # \ * , 
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Les enseignements ^ 

Tu, 

Ancien Testament'^L'i L'enseignement s'attache à étudier dans leur langue originale les différents livres qui 
constituent la première partie de la Bible. Il s'intéresse à l'histoire du peuple d'israèl et 

fXjW. à ses rapports avec le monde culturel du Proche-Orient ancien. Des cours, des sémi-
FTRJFIJIF.1. naires de collaboration et des travaux pratiques permettent aux étudiants de s'initier 
'^P^I a u x diverses méthodes d'interprétation, afin de dégager le témoignage que les textes 
§J|§| rendent à la révélation de Dieu. On met ainsi en évidence les premiers fondements 

de la foi et de l'éthique chrétiennes 

Nouveau Testament .pjf$ 
î f t ï 

Ethique , 

Langue et culture &fl|l^ 
hébraïques I Î J ' i 

Grec post-classique *jÉ 
'M 

I 
Sociologie 'JÉfSi, de la religion 

L'étude du Nouveau Testament s'attache à comprendre les 2 7 livres qui constituent, 
avec l'Ancien Testament, les écrits fondateurs du christianisme. La méthodologie utili
sée couvre un champ large: analyse de textes, histoire du christianisme naissant, 
connaissance du milieu religieux juif et grec, étude de la théologie que déploie 
chaque écrit. Il s'agit de déterminer comment, chacun à sa manière, les auteurs du 
Nouveau Testament ont rendu compte de l'irruption de Dieu dans la vie et dans la 
mort de Jésus. L'étudiant est ainsi conduit à rechercher ce qui fait la source du chris
tianisme. 

L'enseignement de l'éthique fait appel aux différentes traditions représentées par la 
philosophie et par la théologie L'éthique fondamentale s'intéresse aux motivations, 
aux fondements et aux types d'argumentation de la réflexion morale; les conver
gences et les divergences entre les éthiques séculières et les éthiques religieuses sont 
prises en compte. L'éthique appliquée, autre élément essentiel, procède à des ana
lyses de cas dans différents domaines de l'humain et du social (sexualité, médecine, 
politique, environnement, etc.). La méthodologie utilisée comporte une dimension né
cessairement interdisciplinaire. L'étudiant est par conséquent invité à élargir ses 
connaissances dans certaines disciplines enseignées dans d'autres facultés. 

L'enseignement de l'hébreu biblique favorise une première approche de la langue par 
une sensibilisation à ses caractéristiques sémitiques. L'apprentissage de la lecture, la 
présentation de l'essentiel de la morphologie et de la syntaxe ouvrent l'accès à la lit
térature hébraïque classique de l'Ancien Testament. La découverte de ses particulari
tés linguistiques et stylistiques, des champs sémantiques de ses vocables, de l'apparat 
critique des textes, ainsi que l'apprentissage de l'utilisation des manuels hébraïques 
correspondants, offrent une méthodologie qui prépare à l'étude exégétique. Après un 
premier cours de deux semestres, il est possible d'élargir ses connaissances les an
nées suivantes par un tutorium de lecture accompagnée de textes bibliques. 

L'enseignement du grec post-classique ou grec de la koiné, qui s'étend sur une pério
de de deux ans, a pour objectif une lecture autonome de la littérature chrétienne des 
deux premiers siècles. La première année est axée sur l'apprentissage des connais
sances grammaticales et linguistiques où la morphologie et la syntaxe des principales 

ifficultés de la langue sont abordées L'utilisation de dictionnaires, de manuels spéci
fiques à la langue biblique, la lecture du Novum Testamentum et de son apparat cri
tique, de la Concordance, préparent à la traduction, à l'analyse critique du texte et à 
l'exégèse. La seconde année porte essentiellement sur la lecture d'extraits de la Sep
tante, des grandes Lettres paulines, de textes apocryphes et de textes patristiques, par 
ailleurs, elle perfectionne la connaissance des finesses et des idiotismes de la langue 
et met en valeur les expressions et le sens original des textes. 

Cet enseignement introduit à une analyse des rapports religion-culture, religion-socié
té, ainsi qu'à 1 epîstémologie, à la méthode et aux instruments d'observation de la dis
cipline. Pour y parvenir, il prend appui sur un thème actuel: les nouveaux mouvements 
religieux, la recomposition de la religion, fondamentalisme-intégrisme, religion et éga
lité hommes-femmes... Les participants sont invités à faire eux-mêmes sur le terrain des 
observations qui sont intégrées à la démarche du cours. 
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Les enseignements 

Psychc HB Cet enseignement de deux heures hebdomadaires durant deux semestres vise à défi-
de la rel WÊÊÊÊ n ' r e^ confronter quelques éléments de psychologie, de psychanalyse et de théologie 

afin de discerner les apports et les limites de l'application de la psychologie dans le 
domaine de la religion en général et de la foi chrétienne en particulier. L'approche 
de l'inconscient individuel et collectif fait apparaître, en effet, des connexions pro
fondes aux sources de la vie psychique et de ses manifestations affectives, intellec
tuelles et spirituelles. 
Le cours communique les bases nécessaires à cette étude et le séminaire guide le tra
vail des étudiants de diverses facultés sur un thème abordé conjointement par la théo
logie et la psychologie. Cet exercice tend à fournir une méthodologie élémentaire en 

ï*î psychologie de la religion. 

Science-^ • La science des religions étudie l'histoire des religions de l'humanité et analyse des 
des religions r-r^*" phénomènes religieux tels que textes, cultes, rites, expériences religieuses, etc. Pour 

( i* • ce faire elle conjugue les acquis méthodologiques de l'anthropologie, de la psycho-
• logie, des sciences sociales et de la théologie. 
•J.%j.ï» A l'Université de Lausanne, l'enseignement de science des religions est organisé sous 

*\ '• ' l'égide d'un département interfacultaire d'histoire et de science des religions, avec la 
participation d'enseignants des Facultés de théologie, de lettres et de sciences so-

- * | h t - ciales et politiques (SSP). Outre l'étude des religions [christianisme, judaïsme, islam, 
religions gréco-romaines, religions sans écriture], la titulaire de la chaire privilégie les 

""•'T** questions de méthodologie en science des religions, les religions de l'Inde et les pers-
psctives comparatives. 

" , f 'V J 

Théologie pratique J^-Î La théologie pratique envisage les interactions des pratiques chrétiennes et de la théo-
-! '? logie, mettant les unes à l'épreuve de l'autre et réciproquement. Ses principaux sujets 

J^TTS de préoccupation sont la communication du message chrétien (homilétique), l'organî-
.IMJÎf sation des Eglises et des ministères, les problèmes du culte (liturgique), la pédagogie 
J • et la didactique du christianisme [catéchétique), les différents aspects de la présence 
i T " " . visuelle du christianisme dans le monde 

Théologie pastorale v H ' i La théologie pastorale, qui est une partie de la théologie pratique, se préoccupe de 
£•..*.'-, l'articulation de la réflexion théologîque et de l'intervention pastorale dans l'Eglise et 

1- . la société. Les thèmes suivants sont abordés: le dialogue pastoral, le travail en grou-
m Ê Ê m pe, les crises et le développement de la personne, la formation, les ministères. Cha-

B i l l 

iJ-Jt-ii cun de ces sujets pose la question de l'identité théologique et pastorale. 

Théologie sysfématiq-i^ï^fl* Réflexion approfondie sur l'ensemble de la foi chrétienne dans ses multiples rapports 
avec le monde culturel et religieux d'aujourd'hui, cette discipline comporte plusieurs 
enseignements répartis sur deux chaires - dogmatique, théologie fondamentale, ecclé-

- ï ^ j j i siologie, théologies contemporaines, philosophie de la religion 

Histoire du christianisme ' ' è p Si cet enseignement s'intitule «histoire du christianisme» plutôt qu'«hïstoire de l'Eglise», 
~~ «ilï4ï c ' e s ^ P a r c e q u e s o n objet déborde le cadre ecclésiastique pour s'étendre à tout ce 

• * qui, dans les siècles passés, a été dit, fait ou pensé en référence directe ou indirecte 
j y * » avec le christianisme II prend en compte et confronte la doctrine et les pratiques, la 
tjjy théologie et les usages. Cet enseignement, qui s'appuie de façon permanente sur 

f i - l'étude des sources, inclut l'apprentissage des méthodes historiques ainsi qu'une ré-
••S&î* flexion sur la validité de la connaissance historique, déterminée d'une part par les té-
£"- f* moignages disponibles, d'autre part par les questions et le regard de l'historien. 
WÊÊÊÊÊ 
> 

• • • 

• i 
f J *-



m 
Formations tft 
postgrades ffn 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E T H É O L O G I E 

La Faculté et ses instituts organisent des enseignements postgrades à l'intention des li
cenciés suisses et étrangers désireux d'entreprendre un travail personnel de recherche 
dans une discipline de la théologie. Une partie de cette formation est assurée en col
laboration avec les autres facultés de théologie romandes. 

Diplôme postgrade de spécialisation *• 

Doctorat en théologie 4 
ou ès sciences religieuses L 

m 
3e cycle 

Pour ce diplôme en sciences bibliques, histoire du christianisme, théologie systéma
tique, éthique théoiogique, science des religions, théologie pratique, le candidat 
doit être porteur d'une licence en théologie (ou dans une autre discipline, selon la 
spécialisation choisie) ou d'un titre jugé équivalent. 
Il suit des séminaires ad hoc durant au moins une année et passe un examen oral et 
un examen écrit dans la discipline choisie. 
Il rédige un mémoire de recherche dont le sujet doit être agréé par le Conseil de Fa
culté. Ce mémoire, une fois accepté par le Conseil, fait l'objet d'une soutenance pu
blique. 

Le candidat au doctorat doit adresser au doyen de la Faculté une demande écrite 
accompagnée du diplôme de licencié en théologie ou d'un titre équivalent. Il doit 
préalablement obtenir un diplôme de spécialisation; la matière du mémoire de re
cherche pourra être intégrée au travail de thèse. Peuvent être exemptés de ce mémoi
re les candidats dont les titres scientifiques sont jugés suffisants ou qui font état de pu
blications dénotant une connaissance approfondie du sujet prévu pour la thèse 
Le sujet de la thèse doit être approuvé par le Conseil de Faculté sur préavis d'un pro
fesseur chargé de la direction de la thèse. 

Les Facultés de théologie de Fnbourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel sont unies par 
une convention relative à l'enseignement du 3 E cycle. Cet enseignement porte à tour 
de rôle sur toutes les disciplines importantes de la théologie. Y sont admis, en princi
pe, les diplômés des quatre Facultés de théologie: licenciés, doctorants, jeunes cher
cheurs, membres du corps enseignant universitaire. Cet enseignement est gratuit. 

Stage pastoral ̂ ffi Les étudiants qui se destinent à un ministère au sein de l'Eglise évangélique réformée 
du canton de Vaud peuvent suivre pendant leurs études des stages expérimentaux, 

•
I préalablement au stage pastoral d'une année qui fera suite à l'obtention du grade de 
I iicencié en théologie. Pour être consacré au ministère pastoral ou diaconal, le candi-

flflfl dat subira encore l'examen administré par une commission de l'Eglise. 
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I n s t i t u t d e s s c i e n c e s 

b i b l i q u e s ( I S B ) 

L'Institut des sciences bibliques (ISB) est un centre d'intérêt romand rattaché à la Facul
té. Il a pour but de développer la recherche et la formation postgrade dans le domai
ne de la Bible et des écrits qui lui sont proches. Il s'attache à leur environnement his
torique et à leur interprétation. 

Son activité comporte trois axes principaux: 

• Recherche et enseignement postgrade [direction de recherches, colloques scienti
fiques, |Ournées d'études et séminaires de 3 e cycle au niveau romand). 

• Bibliographie biblique informatisée de Lausanne [BiBIL): élaboration d'une banque 
de données bibliographiques et publication d'un bulletin périodique. Indexation 
de 6 0 revues et des ouvrages acquis par la bibliothèque. 

• Travaux d'édition et de commentaire des textes apocryphes chrétiens dans la Sé
ries apocryphorum du Corpus christianorum (Tumhout, Brepols). Participation aux 
activités de l'Association pour l'étude de la littérature apocryphe chrétienne 
(AELAC), dont J'ISB est un des centres principaux. 

I n s t i t u t r o m a n d d e 

p a s t o r a l e ( I R P ) 

L'Institut romand de pastorale (IRP) associe à son programme de 3 e cycle les ensei
gnants et gradués des Facultés de théologie de Genève, Lausanne et Neuchâtel; son 
champ propre est l'étude de tout ce qui louche aux pratiques ecclésiales et à leur per
tinence théologique. Diverses disciplines des sciences humaines (sociologie, psycho
logie, etc.) sont associées à cette recherche. 
L'activité de l'IRP répond actuellement à trois exigences: 

• Offrir un cadre de recherche et un accompagnement pour la préparation du di
plôme de spécialisation en théologie pratique [colloques locaux, colloques ro
mands, séminaires romands de 3 e cycle) 

• Etablir des échanges suivis avec les instituts et départements similaires de l'étran
ger, catholiques aussi bien que protestants, tant en Europe qu'en Amérique, avec 
une attention particulière à la francophonie 

• Communiquer les résultats de ses travaux (publication trois fois l'an des Cahiers de 
l'IRP, seul périodique protestant d'expression française spécialisé en théologie pra
tique). 

D é p a r t e m e n t 

i n t e r f a c u l t a i r e 

d ' h i s t o i r e e t d e s c i e n c e s 

d e s r e l i g i o n s 

Le Département interfacultaire d'histoire et de sciences des religions a comme champ 
d'études la multiplicité des formes de la vie religieuse de l'humanité. Il vise à fournir 
des connaissances solides en matière de religion et de faits religieux, pour en amé
liorer la compréhension. En même temps, il invite à la réflexion critique sur le fait des 
religions. 

Le Département coordonne les divers enseignements offerts à l'Université de Lausanne 
dans le domaine de l'histoire et des sciences des religions, notamment dans les Fa
cultés de théologie, de lettres et de sciences sociales et politiques. 

• Il organise les études de telle sorte que les étudiants en théologie puissent suivre 
des cours et séminaires de sciences des religions en dehors de leur faculté, et que 
les étudiants d'autres facultés aient l'occasion de participer à des cours et sémi
naires en théologie. 

• Il offre la possibilité d'acquérir la licence ès sciences religieuses ainsi que le diplô
me de spécialisation et le doctorat de cette discipline, en collaboration avec les 
enseignements d'autres facultés. 
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Perspectives 
professionnelles Ï J . 

L i c e n c e e n 

t h é o l o g i e J ,| j ; . 

L i c e n c e è s \i 

s c i e n c e s r e l i g i e u s e s tff^ 

4 I | 

C e r t i f i c a t d ' é t u d e s 

t h é o l o g i q u e s 

bcr I fcençe^n';fiébbg ie ̂ est- le fifre universitaire., requis-'ppu r èqtrer en formation- pdsforple^ pra
tique Jstgge;qt33ùxiifoScïf'̂ cf̂ ehviron 2sa.h's dansée cas de 'l'Eglise;. êvaragélîquè réTorniée^diJ* 
canton de ' Va ifid). l e m in i s tè re pastora l peut, s! exercer en^des m i Ife'djk" trèŝ va ries : > * \ 

•-•je'cadre. paroissiallâhfrnàtïqn, célébration^ catéchèse ejt formation ,'•dialogue pastoral), 
Je cadre régiortal et cantonQHpMmÔneriés,"rormation];; " "l * , „, * > • • - * ~ 

* tle mî l iet* ouv^r f (mïssïons/.ins^fu^ons diverses, "̂ oeuvres éxJuc<crfFves et d'éniraïcJéJ.f - - - • 

Sous réserve-de 4'ac^yisitip'n.cCùneTormatjon professionnelle, "unjicehcif erjthéplogie peut en-
yisageV'd'accéderauTTrinistère.dë'dïdcré- ! , , ,> ' , *••• ^ ; ; . ; •>» 

ict licence ès.sciences religieuses permet-decquérrf une cdiripétence4héofc îc(d^é|çJe#l'!̂  
vesîiïdbns divers secteurs de^q'sdQlëté^Oftpeut'penser'^yè !è journa l i sme, , I enseigne
ment; !e t r a v a i l social, ̂ les domaines vanes'de. là culture ainsi,quelles organisat ion^ 
internat ionales y ferontappeLaomme'e|fés recourent"aux compétences acquises;en! lettres 
pu èh sciences sociales et politiques.!* * * '• ''/ V", . - - * "lft\ > •*.- - • 

Le certificat d'études théologiques ësf reconnu par le'Département de l.'ïnsjrucfîorr pubfique ef 
des Cultes dû, canton de Vaudcorrirnetître valable pour f 'ensëignement de l 'h i s to i re b i 
bl ique et de la culture .chrétienne dans' les écoles vaudoîses. !. , •* ••. -• ; \ ; "! • ( 

Tous les deux ans, l'ASOU (Association 

suisse pour l'orientation universitaire! 

effectue en collaboration avec l'OFIAMT 

une enquête générale, dans toute la 

Suisse, sur le passage à l'emploi des 

jeunes diplômés universitaires Les résultats 

complets pour l'enquête 1993 sont 

disponibles sur une base de données 

accessible depuis le Service d'orientation 

de l'UNIL Les chiffres ci-contre sont extraits 

de cette enquête, qui a reçu plus de 60% 

de réponses et qui porte sur la situation 

professionnelle des jeunes licenciés 

environ une année après l'obtention de 

leur titre universitaire 

Il convient donc de considérer ce 

graphique comme une information sur le 

premier emploi des jeunes diplômés, et 

non sur l'orientation de leur carrière à 

moyen terme 

L E S S E C T E U R S D ' A C T I V I T E D E S J E U N E S D I P L O M E S E N T H E O L O G I E (.1993) 

E g l i s e s , p a r o i s s e s 

A s s i s t a n a t , recherche 4 V 

E n s e i g n e m e n t 2 H 

M é d i a s 2 M 

S a n t é 1 H 

T o u r i s m e 1 M 

Nous avons retenu les données sur les jeunes diplômés de Suisse romande plus de la moitié 
d'entre eux trouve un emploi dans le ministère paroissial. En ce domaine, la demande est 
tou|ours supérieure à l'offre, et les jeunes licenciés en théologie qui se préparent à exercer 
le métier de pasteur sont parmi les seuls dont l'emploi est pratiquement garanti 
En revanche, les licenciés en sciences religieuses se trouveront dans la même situation que 
leurs homologues des sciences humaines [lettres et SSP): pour obtenir un emploi, ils devront 
eux aussi faire valoir des compétences non académiques [langues, activités dans la vie 
associative, etc ) 
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P r o g r a m m e ^ 
des cours 

Cours libres Ç*SK 

Théologie biblique 

fa 

-
r 1 • 

; : 

Théologie historique îfaf* 
et systématique 

-Air* 
• 

• t e 

I R E - 4 E A N N É E S 

Semestre d'hiver 
Introduction à la Kabbale David Banon, pd 1-4 2 C 
Les sermons de Wesley Patrick Streiff, pd 1-4 2 C 
Introduction à l'Islam Jean-Claude Basset, pd 1-4 2 C 

Semestre d'été 
Le Mal subi. Réflexion sur le livre de Job David Banon, pd 1-4 2* C 
La Bible, le Coran et les religions Jean-Claude Basset, pd 1-4 2 C 

Semestre d'hiver 
Grec postclassique 1 Christiane Furrer, mer 1 3 C 
Grec postclassique II Chnstiane Furrer, mer 2 2 C 
Langue et culture hébraïques Thérèse Glardon, me 1 1 C 
Introduction à 'Ancien Testament* le Pentateuque Thomas Romer, po 1-4 2 CS 
De Jésus aux Evangiles Dame Marguerat, po 1-2 2 CS 
Introduction au Nouveau Testament 

Dame Marguerat, po 

Lecture grecque du Nouveau Testament T Rakotohanntsifa 1 1 S 

Semestre d'été 
Grec postclassique 1 Chnstiane Furrer, mer 1 3 C 

Grec postclassique II Christiane Furrer, mer 

CM 2 C 
Langue et culture hébraïques Thérèse Glardon, me 1 2 C 

Introduction à l'Ancien Testament Thomas Rômer, po 1-2 2 C 
Le livre dejosué Thomas Rômer, po 1-2 2 C 
La tradition [ohannîque Daniel Marguerat, po 1-2 2 CS 
Introduction au Nouveau Testament 
Lecture grecque du Nouveau Testament vacat 1 1 S 
Atelier d'hébreu * * Thérèse Glardon, me 2-4 3* S 

Thomas Rômer, po 
Jean-Daniel Mocchi 

Atelier de grec * * Jean-Daniel Kaestli, pas 2-4 3* S Atelier de grec * * 
Frédéric Amsler, pi 

Semestre d'hiver 
Confessions de foi (octobre-décembre) Kiauspeter Blaser, po 2 2 CS 

Lo théologie et la spiritualité orthodoxes Gheorghe Popa, pi 2 2 C 
dans le dialogue oecuménique ([onvier-février) 
Introduction à la théologie Kiauspeter Baser, po 1 2 CS 
Philosophie Raphaël Cehs, po 1 2 C 
Méthodologie II (ateliers, selon horaire spécial) Kiauspeter Blaser, po 3 2* S 

Semestre d'été 
Philosophie Raphaël Celïs, po 1 2 C 
Grands textes de la philos, et théologie modernes Kiauspeter Blaser, po 2 2 C 

Chri5tologie Pierre Gisel, po 1-2 2 C 
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Programme 3 6 * 
des cours 

Théologie morale, 
pratique et sociale 

Histoire du christianisme s 

I 

Sciences des religions '* 

; i : * w : • : : :. i : * : : ' i 1 f - 2 = a n n é e s ( s u i t e ) . : : ^ - : ; * ; i • * * 

Semestre d'hiver 
Introduction à la théologie pratique Bernard Reymond, po 1 2 C 
Introduction à l'éthique Denis Muller, po 1-2 2 C 

Homiétique 1 Bernard Reymond, po 2 2 S 

Semestre d'été 
Homiétique i [fin) Bernard Reymond, po 2 2 S 

introduction à l'éthique Denis Muller, po 2 2 CS 

Semestre d'hiver 
Méthodologie 1 Frédéric Amsler, pi 1 1 C 
introduction à la réforme de Luther Michel Grandjean, pî 2 2 C 

Semestre d'été 
Saint-Augustin; grâce divine et libre-arbitre humain Ericjunod, po 1-2 2 C 

Semestre d'hiver 
Introduction à l'étude des religions Maya Burger, po 1 2 C 

L'hindhouisme vivant: les penseurs représentatifs Maya Burger, po 2 2 CS 
de l'hindhouisme au XXe siècle 
La religion des Européens: Roland Campîche, pe 2-3 2 C 
Introduction à la sociologie des religions 
Le christianisme, son histoire et ses problèmes Serge Molla, pi 1-2 2 C 

Psychologies, psychanalyse et christianisme: Thierry de Saussure, pe 2 2 C 
éléments pour un dialogue 

Semestre d'été 
Introduction à l'étude des religions Maya Burger, po 1 2 C 

L'hindhouisme vivant les pratiques Maya Burger, po 2 2 CS 
religieuses au XXe siècle 
Le christianisme, son histoire et ses problèmes Klauspeter Blaser, po 1-2 2 C 

Fanatisme, absolutisme, Thierry de Saussure, pe 3-4 2 S 
intégrisme, fondamentalisme 

Thierry de Saussure, pe 
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Programme 
des cours 

Théologie biblique 

Théologie historique 
et systématique 'j~Jr 

Théologie morale, TM 
pratique et sociale j&fci 

m 

H 
r 

Histoire du christianisme T 

3 e - 4 e A N N É E 

Semestre d'hiver 
Israël dans le désert. Exégèse du livre des Nombres Thomas Rômer, po 3-4 2 C 
Qui est Israël L'identité du peuple de Yahwé Thomas Rômer, po 3-4 2 S 
La naissance du Messie par les textes et l'image Daniel Marguerat, po 3A 2 C 
Atelier d'hébreu * * Thérèse Glardon, me 2-4 3* S 

Thomas Rômer, po 
Jean-Daniel Macchi 

Atelier de grec * * Jean-Daniel Kaestli, pas 2-4 3* S Atelier de grec * * 
Frédéric Amsler, pi 

Semestre d'été 
La christologîe phannique Walter Rebell, pas 3-4 2 C 
Enquêtes éthiques sur des textes Thomas Rômer, po 3-4 2 S 
«immoraux» de l'Ancien Testament 

Thomas Rômer, po 

Esprit, souffle de Dieu Daniel Marguerat, po 3-4 2 S 
Littérature ïntertestamentaire. Origine du mal et Jean-Daniel Kaestli, pas 3-4 2 S 
conception de l'homme dans le judaïsme 

Jean-Daniel Kaestli, pas 

post-biblique 

Semestre d'hiver 
Les évolutions de la théologie catholique de Joseph Dore, pi 2-4 2 C 
la fin du XIXe siècle à aujourd'hui * * 

Joseph Dore, pi 

Laboratoire de dogmatique (octobre-décembre) Kiauspeter Blaser, po 3-4 2 S 
La théologie et la spiritualité orthodoxes dans le Gheorghe Popa, pi 3-4 2 C 
dialogue œcuménique (janvier-février) * * 

Semestre d'été 
Troeltsch une plateforme pour un changement Pierre Gisel, po 3-4 2 C 
Théologie de la formation et formation Claude Va btton, me 2-4 2 C 
de la théologie * * 
Royaume - Eglise - Société Kiauspeter Blaser, po 3-4 2 C 

Semestre d'hiver 
Homilétique 11-111 Bernard Reymond, po 3-4 2 S 
Archifecfure et liturgie * + Bernard Reymond, po 2-4 2 C 

Ethique politique * * Alberto Bondolfi, pi 3-4 2 C 
Le groupe, lieu de repli ou de projet Claude Vallotfon, me 2-4 2 C 
fhéologique et ministériel ? * * 

Semestre d'été 
Homilétique II (fin) -111 Bernard Reymond, po 3-4 2 S 

Poétique biblique et éthique protestante * * Olivier Abel, pi 3-4 2 C 
Des images dans les lieux de culte2 Bernard Reymond, po 3-4 2 S 

Semestre d'été 
Théologie et culture en Asie mineure du 1er au Ve Frédéric Amsler, pi 3-4 2 C 
siècle. Quelques exemples d'accomodatïon 

Frédéric Amsler, pi 

et de résistance 
Grands débats ecclésiologiques du Xlle siècle Michel Grandjean, pi 3-4 2 S 
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Programme H 

des cours 

Science des religions 

Séminaires interdisciplinaires 

Semestre d'hiver 
Méthodologie avancée en histoire et science 
des religions' étude du mythe 

Maya Burger, po 3-4 2 C 

Semestre d'été 
Religion et médias Roland Campiche, pe 3-4 2 S 

Semestre d'hiver 
Le quatrième évangile et sa réception 

Séminaire interfacultaire d'éthique biomédicale 
(également destiné aux étudiants gradués) 

Daniel Marguerat, po 
Erîcjunod, po 
Denis Muller, po 

3-4 

3-4 

2 S 

2 S 

Semestre d'été 
L'éthique chrétienne de la sexualité 
(à partir de Peter Brown] 
Spiritualité hindhoue et spiritualité chrétienne 

Denis Muller, po 
Encjunod, po 
Maya Burger, po 
Pierre Gïsel, po 

3-4 

3-4 

" T s 

2 S 

C O U R S P O U R D I P L O M A N T S E T D O C T O R A N T S 

Semestre d'hiver 
Colloque ISB 

Semestre d'été 
Colloque ISB 

C O U R S G É N É R A U X P U B U C S 

Semestre d'hiver 
Quelques questions sur le Dieu 
de l'Ancien Testament ([anvier-février] 

Thomas Romer, po 1 C 

Semestre d'été 
La mystique, un défi aux Eglises 
et à la théologie^ 

Pierre Gisel, po 1 C 

• 

Cours spécifiquement destinés aux ,. 
étudiants inscrits en Faculté des lettres ^ 

• 

! C E R T I F I C A T D ' É T U D E S T H É O L O G I Q U E S ! 

Semestre d'hiver 
Le christianisme, son histoire et ses problèmes Serge Molla, pi Lettres 2 C 
La re igion des Européens, introduction à la Roland Campiche, pe Lettres 2 C 
sociologie des religions 
Explication de textes bibliques (exégèse sur 
traduction): l'Epître aux Galates 

Jean-Daniel Kaestli, pas Lettres 2 C 

Semes/re d'été 
Le christianisme, son histoire et ses problèmes Klauspeter Blaser, po Lettres 2 C 
Religion et médias Roland Campiche, pe Lettres 2 S 

Le livre de Josué Thomas Romer, po Lettres 2 C 

Nous ne présentons ici que les cours du programme qui sont spécifiquement destinés 
étudiants inscrits en faculté des lettres. Pour en savoir plus sur le cursus complet et les 
mens, s'adresser au prof Thomas Romer, BF5H2, bureau 5023, 692 27 12. 

aux 
exa-
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Programme ^ 
des cours ' ' 

f -

|HHB 

fÊÊÊÊS 

||H||1 

• A" " 

Ense/gnemenf c/e 3 e cycle commun '^jjjjt aux facultés de théologie 
de Suisse romande, 1995 - 1996 * 

• N i l 
ïlllliilil 

: 1 . 

3 e CYCLE 

SCIENCES BIBLIQUES (NOUVEAU TESTAMENT) 

Jésus de Nazareth: Nouvelles approches d'une énigme. SOUS la direction des prof. Daniel 
Marguerat [Lausanne], Enrico Norelli (Genève) et Jean-Michel Poffet (Frïbourg) 
I. Jeudi 23 novembre ( 1 8h] - samedi 25 novembre 1995 ( 12h), à Pensier (Fnbourg) 

L'ÉTAT DE LA RECHERCHE Prof Vîttorio Fusco (Naples), Elian Cuvillier (Montpellier), M m e Ber
nadette Neipp (Lausanne), Prof Jean-Pierre jossua (Pans) 

Il Vendredi 19 janvier (9h) - samedi 20 janvier 1996 (1 2h), à Crêt-Bérard (Lausanne): te 
JUDAÏSME AU TEMPS DE JÉSUS. Prof. Géra Theîssen (Heidelberg), Charles Perrot [Paris), Ed. 
P Sanders [Durham, USA), Gérard Rochaïs [Montréal) 

III. Samedi 10 février 1996 (9 - 17h), à Fnbourg; LES LECTURES JUIVES DE JÉSUS. Prof. Dé
mens Thoma (Lucerne) et Michael Graetz (Jérusalem) 

IV Jeudi 21 mars [1 8h) - samedi 23 mars 1996 (1 2h), à Pensier [Fnbourg): LE CŒUR DE LA 
THÉOLOGIE DE JÉSUS. Prof. Christian Grappe (Strasbourg), James S. Kloppenborg (Toronto), 
Daniel Marguerat (Lausanne), Jacques Schlosser [Strasbourg), Jean-Pierre Lémonon [Lyon) 

V. Samedi 4 mai 1996 (9 -17h), à Genève LA TRADITION EXTRA-CANONIQUE CHRÉTIENNE ET LA 
QUESTION DU JÉSUS HISTORIQUE. Prof Dieter Lûhrmann (Marburg), Jean-Daniel Kaestli [Lau
sanne) et Enrico Norelli (Genève) 

VI. Vendredi 7 juin (9h) - samedi 8 |uin 1996 (1 2h), à Crêt-Bérard (Lausanne) LA RÉCEPTION 
DE JÉSUS. Prof. Folker Siegert (Neuchâtel), Jean Zumstein [Zurich), Bernard Sesboué 
[Paris), Pierre Buhler [Neuchâtel), Michel Bouttier [Montpellier] 

DEMANDES D'ADMISSION À ADRESSER AVANT LE 4 SEPTEMBRE 1995 AU PLUS TARD AU PROFESSEUR 
DANIEL MARGUERAT (UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, FACULTÉ DE THÉOLOGIE, CH -1015 LAUSANNE) LE 
NOMBRE DES PLACES EST LIMITÉ. 

ENSEIGNEMENT DE TROISIÈME CYCLE EN SCIENCE DES RELIGIONS 
_ - lu . J . i L i . L . . . J - r I-commun aux facultés de théologie de Suisse romande, sous la direction des professeurs 

Ananda Nayak [Fnbourg et Neuchâtel] et Maya Burger [Lausanne]. Il portera sur le thème: 
«Religion et violence» 

PROGRAMME 

• Samedi 1 3 janvier 1 9 9 6 À l'Université de Frïbourg ELÉMENTS DURS ET DOUX DANS LES RELI
GIONS (R Fnedli, Frïbourg), RELIGIONS LÉGITIMANT L'EMPLOI DE LA VIOLENCE (SACRIFICIELLE) (W 
Burkert, Zurich], CULPABILITÉ ET VIOLENCE DANS L'ANCIEN TESTAMENT {A. Schenker, Fnbourg) 

• Samedi 2 mars 1 9 9 6 À l'Université de Neuchâtel. LA VIOLENCE DANS LE SIVAISME DU KASH-
MÎR[C Poggi, Paris), LA DÉESSE KALI ET LA VIOLENCE PURIFICATRICE (A Michaels, Berne), 
MÉDITATION COMME TECHNIQUE POUR DISSOUDRE LA VIOLENCE DANS LE BRAHMANISME ANCIEN 
(A. Nayak, Fnbourg], MODÈLE ET CONTRE-MODÈLE, LA (NON-) VIOLENCE DANS L'INDE ACTUELLE 
(M Burger, Lausanne). 

• Samedi 1 1 mai 1996 À l'Université de Lausanne. La PROJECTION D'AGRESSIVITÉ SUR UNE AUTRE 
RELIGION DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT (J Waardenburg), DOGMATISME RELIGIEUX CONDUI
SANT À L'INTOLÉRANCE (j Taylor), CROYANCE, SEXUALITÉ ET VIOLENCE (Th. de Saussure, Genève-
Lausanne-Neuchâtel), BILAN AVEC ÉCLAIRAGE SOCIOLOGIQUE [R Campiche, Lausanne) 

-s . 
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Adresses ut i les 

ADRESSE TEL FAX 

Déconan 

Institut des ! 
sciences bibliques \ 

Institut romand \ 
de pastorale 

Département d'histoire I 
et de sciences des religions 

Professeur Denis Muller, doyen BFSH2,1015 Lausanne 692 2701 69227 05 

Secrétariat du Décanat 
Mme Marianne Rouiller 

BFSH2,1015 Lausanne 692 2700 69227 05 

Professeur Jean-Daniel Kaestii, directeur BFSH2,1015 Lausanne 69227 33 692 27 35 

Secrétariat de l'Institut 
Mme Claudine Etienne 

BFSH2,1015 Lausanne 692 27 30 692 2735 

Professeur Bernard Reymond, directeur BFSH2,1015 Lausanne 692 2708 6922705 

Assistant 
M. Jean-Luc Rojas, assistant diplômé 

BFSH2,1015 Lausanne 6922739 6922705 

Professeur Claude Colonie BFSH2,1015 Lausanne 69227 20 6922705 

Assistant 
M. Claude Welscher, assistant diplômé 

BFSH2,1015 Lausanne 692 2720 69227 05 
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D é f i n i t i o n e t f i n a l i t é 

d e s é t u d e s d e d r o i t i 

On peut présenter le droit comme un ensemble de règles gouvernant la vie des 
groupes humains et sanctionnées par une contrainte exercée par l'autorité sociale. 
Mais ie droit se présente aussi comme un art. Cela est perceptible lorsque l'on envi
sage la fonction du juge ou de l'arbitre qui, en faisant application de ia règle de 
droit, qu'il doit souvent interpréter, cherche à adopter une solution qui soit juste. 

Le droit est également une science, car il s'agit d'un savoir qui a son objet et ses mé
thodes propres. La Faculté de droit dispense donc, outre des cours de droit positif, 
une certaine discipline de l'esprit, une formation faite de rigueur dans ie raisonnement 
et de précision dans la forme. 

La Faculté se caractérise par un souci d'équilibre entre: 

• d'une part, le respect des traditions qui l'amène à faire une place non négligeable 
aux disciplines historiques (histoire du droit, droit romain par exemple); 

• d'autre part, l'ouverture, le droit comparé a toujours occupé une place importante 
dans les programmes de la Faculté. Le droit européen, grâce aux aménagements 
récemment adoptés, occupe également une bonne partie des programmes. Mais 
les droits étrangers sont aussi enseignés à Lausanne, soit à titre d'option soit à titre 
obligatoire. 

Enfin, la Faculté donne un tour concret et pratique à ses enseignements en coopérant 
avec le barreau, en confiant notamment à des avocats la charge de certains cours ou 
séminaires. 

G r a d e s M ! Licence en droit, mention «droit suisse», avec ou sans thèse 

d é c e r n é s £ t f t - j Licence en droit avec mention d'une législation étrangère 

Doctorat en droit, mention «droit suisse» 

Doctorat en droit avec mention d'une législation étrangère 

Diplôme postgrade de droit européen 
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Quel plan Î Ï J 
d'études? | g l 

1 er c y c l e 

2 © c y c l e 

* D r o i t 

' s u i s s e 

I 
. L é g i s l a t i o n é t r a n g è r e : 

" { d r o i t f r a n ç a i s ) « * 

• Histoire des institutions publiques et des 
sources 

• Droit constitutionnel 
•Droit pénal 
•Droitcivil I 
•Introduction au droit 
•Economie politique 
•Une option 

I 
• Histoire des institutions publiques et des 

sources 
• Droit constitutionnel 
•Droit pénal 
•Droit civil suisse I 
•Introduction au droit 
• Economie politique 
•Une option 

E X A M E N DE # ̂  A N N E E 

•Droit international public 
•Libertés publiques 
•Droit administratif 
•Droitcivil II 
• Droit des obligations I 
• Eléments de comptabilité 
• Langue |undîque allemande 

(en 2 e ou 3 e année) 

•Droit international public 
•Libertés publiques 
• Droit administratif 
• Droit civil français 
• Droit des obligations français 
• Eléments de comptabilité 
• Procédure pénale française 

E X A M E N DE 2E A N N E E 

•Droit romain 
•Histoire du droit privé 
• Droit civil comparé général 
•Droitcivil III 
• Droit des obligations II 
• Droit commercial 
•Droit fiscal 
• Langue |undique allemande 

(en 2 e ou 3 e année) 

• Droit romain 
• Histoire du droit privé 
• Droit civil comparé général 
• Droit civil français 
• Droit des obligations français 
• Droit commercial français 
•Droit fiscal 

E X A M E N P E 3 T A N N E E 

'Procédure civile 
1 Poursuite et faillite 
' Droit international privé 
• Introduction au droit européen 
ou 
Droit pénal spécial / procédure pénale 

1 Quatre options 

• Droit international privé 
• Procédure civile 
• Exécution générale 
• Introduction au droit européen 
•Quatre options 

L ICENCE-ENDROIT . 

3 e c y c l e T H E S E 

Licence en 
droit suisse 

Facultative, 
mais 
possibilité 
légale pour 
le stage de 
notaire ou 
d'avocat 

Doctorat en 
droit suisse 

I 
Obligatoire 
pour 
l'obtention 
du titre 

T T 
Licence, 
mention 
législation 
étrangère 

Facultative 

Doctorat, 
mention 
législation 
étrangère 

Obligatoire 
pour 
l'obtention 
du titre 

m&m FJOSTC3RADE m DROteËUROtÉÊ ?l 45) 



Commentaires 
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fijfil FACULTÉ DE DROIT 

Orientation générale 

Nature des enseignements 

Les études portent soit sur le droit suisse, soit sur des législations étrangères, soit, en 
3 e cycle, sur le droit européen. 

L'enseignement est donné essentiellement sous forme de cours, complétés par des sé

minaires. 

Etudes dans une 

législation étrangère 

Accès aux mentions 

«législations étrangères» 

Licence ou doctorat? 

Les exigences 

Il est possible d'accomplir des études complètes en droit suisse ou en droit français, 
mais seulement partielles en droit allemand: certificats, éventuellement doctorat à l'is
sue d'une soutenance de thèse. En outre, il est possible de suivre des études de 3 e 

cycle en droit européen. 

Les licenciés en droit suisse ainsi que les étudiants de nationalité étrangère ou binatio-
naux peuvent accéder aux grades avec mention d'une législation étrangère (droit 
français, enseigné à la Faculté) 

Le programme des 4 années est le même pour la licence et le doctorat Dans la voie 
de la licence, des moyennes de six au minimum sont exigées dans chaque série 
d'examens, tandis que la moyenne exigée pour le doctorat est de sept au moins. Pour 
le doctorat, la 4 e année est complétée par un examen de 4 8 h en droit romain spé
cial (ou en droit civil pour les candidats ressortissant d'un pays où le latin n'est pas 
exigé au baccalauréat) 

Le candidat au doctorat ou à la licence qui a déjà suivi des examens équivalents en 
Suisse ou à l'étranger peut bénéficier d'équivalences La reconnaissance réciproque 
des examens fait l'ob|et d'une convention entre les facultés suisses de droit. Dans les 

~'l .".!• autres cas, les dispenses de semestres et d'examens sont octroyées par la Commis-
V " ' >n des équivalences de la Faculté. 

Certificat d'études juridique: O I' e s f constitué d'une ou plusieurs matières choisies d'entente avec les professeurs. Des 
prescriptions légales l'instituent. Les candidats doivent être immatriculables en droit, 
au même titre que ceux préparant une licence de la Faculté, dans la mention corres
pondante. Ce certificat intéresse surtout les étudiants allemands. 

Equivalences 

Contrôle des études i -i 
H -51 

La Faculté met sur pied des examens annuels. Ils portent, selon le plan d'études, 
sur tous les enseignements obligatoires, ainsi que sur des branches à option. 

L'étudiant a la possibilité de s'inscrire avec le programme complet à l'une des 3 
sessions de juin/juillet — septembre/octobre — mars. 

Les examens complémentaires de latin précèdent de quelques semaines les exa
mens de droit. En cas d'échec, ils peuvent être répétés une fois. 

Les étudiants peuvent se présenter 2 fois à chaque série d'examens, ou 3 fois s'i ls 
changent de mention après un échec. 

Les étudiants de 1 E R cycle ne sont admis aux cours de l'année suivante qu'à partir 
du moment où ils ont réussi les examens de 1 , e et de 2 e séries. 

Le candidat qui, à la suite d'échecs répétés, n'est plus autorisé à se présenter aux 
examens d'une autre faculté ou école de l'Université de Lausanne, ou d'une autre 
université suisse ou étrangère, ne peut se présenter qu'une fois à la 1 r e série d'exa
mens (après la 1 r e année d'études à la Faculté). 

Exigence du latin £ j ë r l 

• -: » ij 
- *- i 

•Qiî.çJ^j^tfefldtia esfeci'sphâsA.g jà^f acuité ^cVëip*S'étendar^up deux <seffiesfres« 
i l pe jmet^x étua^ants pu in'ont pas a|e j^ç|tyrit| pyef latm^ou^uné formation-j ûgée* 

fafertfe)uœ*se*pre 
- s^ r r jg iRÇ^vcàfelèise^s,iQQS. |J.^gi|i|fp|dejd rgiè î a j féussite' à «celte 

yél àûtçYjfe ces é^dianfej> ^présenterx f Pe^g piep ̂ dejl ™^éfjg 
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Les enseignements 

Droit romain 

Droit romain spécial 

Histoire du droit privé 

Histoire des institutions 
publiques et des sources 

Introduction au droit 

Droit administratif] 

Droit administratif spécial 

Droit constitutionnel 

Droit pénal 

Droit pénal français 

Droit pénal spécial / 
procédure pénale 

M a t i è r e s h i s t o r i q u e s 

Ce cours est indispensable pour acquérir une perspective historique des institutions 
juridiques actuelles. En effet, tous les systèmes juridiques occidentaux sont plus ou 
moins inspirés du droit romain. Le cours aborde entre autres l'histoire du droit ro
main, le droit des obligations, les droits réels (droit sur les choses). 

Le séminaire de droit romain et l'exégèse des Pandecfes sont destinés aux étudiants 
visant le doctorat. Ces enseignements donnent l'occasion de travailler directement 
sur les sources romaines. 

Ce cours, destiné à retracer de manière approfondie l'évolution d'un domaine parti
culier du droit privé dans le temps et dans l'espace, est consacré à l'étude du droit 
de la famille. 

Ce cours, fondé essentiellement sur l'analyse de textes, est destiné à rendre les nou
veaux étudiants en droit sensibles à l'évolution des institutions et notions juridiques 
dans le temps et, par là même, à leur relativité. D'autre part, il cherche à exercer 
leur capacité d'analyse critique des textes, pour en tirer le maximum d'informations 
et raisonner ensuite sur cette base. 

Il s'agit ici de comprendre les mécanismes du droit Comment les règles de droit 
naissent-elles? Qui en assure l'application? Sont-elles en concurrence les unes avec 
les autres? Favorisent-elles l'arbitraire ou la bonne foi? 

M a t i è r e s r e l e v a n t d u d r o i t p u b l i c 

L'ordre juridique a élaboré quelques principes généraux qui s'imposent aux activités 
publiques: légalité, intérêt public, proportionnalité. Il a réglementé les instruments 
d'action de l'Etat en leur donnant une forme juridique (décision, contrat...) et a doté 
l'administration d'une forme structurée. Ces règles forment, dans leur ensemble, le 
droit administratif. 

Ce cours est consacré au droit de l'aménagement du territoire et de la construction. 
Il analyse les moyens par lesquels l'Etat cherche à contrôler la gestion de cette res
source limitée qu'est l'espace. 

Le droit constitutionnel est la branche du droit public qui définit l'Etat, sa nature, la 
forme de son gouvernement, ses prérogatives, la légitimité de son action, l'organi
sation des pouvoirs publics et les rapports entre l'Etat et les individus. 
Ce cours commence par une approche historique de l'Etat suisse. Il étudie ensuite 
différentes théories philosophiques, sociologiques et juridiques de l'Etat, puis le droit 
constitutionnel suisse en laissant une large place aux mécanismes de la démocratie. 
Enfin, il aborde les relations de la Suisse avec l'étranger. 

Cet enseignement comporte l'étude de la loi pénale, de son champ d'application 
dans le temps, quant aux lieux et quant aux personnes. Il s'attache ensuite à l'exa
men des éléments de l'infraction et de la faute — ou culpabilité — de son auteur. 
Enfin, il s'occupe des sanctions, peines ou mesures applicables aux délinquants. 

La première partie du cours porte sur l'infraction et le délinquant, avec l'étude des 
classifications des infractions, des éléments constitutifs de l'infraction et du délin
quant et de la responsabilité pénale. La deuxième partie porte sur la sanction, avec 
l'étude des formes de la réaction sociale, la classification des peines, la mesure de 
la sanction. 

Ce cours cherche à familiariser l'étudiant avec les infractions les plus importantes du 
code pénal afin de lui permettre de maîtriser le droit pénal dans son ensemble. A 
cela s'ajoute l'étude de la procédure pénale, soit des règles sur l'organisation judi
ciaire, et la procédure de la Confédération et des cantons, avec un accent particu
lier sur les implications de la CEDH. 
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Droit fiscal 

Droit international public 

Droit des relations économiques 

internationales 

Droit diplomatique et consulaire 

Droit des org. internationales '' 

Libertés publiques ^ j K ; 
-ï L. i 

te 

Relations économique 

extérieures de la Suisse *>T-f 

Relations international > - ï j f e 

Introduction au droit européen * 

t i r 1 

• 1 1 1 
• H 
H H i 

Droit des assurances privées ËH^*. 

Droit des assurances sociales •' 

Droit bancaire et monétaire ' 

Droit civil I 

A la frontière de l'économie d'entreprise et des sciences financières, le droit fiscal 
définit les règles selon lesquelles le poids des dépenses publiques sur les citoyens 
peut être réparti équitablement entre ceux-ci, et les garanties dont ils disposent en
vers la puissance publique. 

Vu l'extension croissante de cette matière, ce cours n'est qu'une introduction. Sont 
traités les sources du droit international, ses sujets, la responsabilité internationale, 
la protection par l'Etat de ses nationaux à l'étranger, les modes de règlement paci
fique des différends internationaux. 

Le cours cherche tout d'abord à familiariser les participants avec la notion et les ca
ractéristiques du droit économique international. Puis on aborde le droit internatio
nal des investissements et le système commercial international [en particulier le 
GATT). Enfin, le cours présente le système monétaire international. 

Le cours s'attache à analyser les règles fondamentales de la diplomatie, tant bilaté
rale (droit diplomatique et consulaire classique) que multilatérale (droit des organi
sations internationales). 

Les libertés publiques procèdent directement des droits de l'homme. Elles englobent 
l'ensemble des droits que les particuliers peuvent faire valoir à l'encontre du pou
voir. Le cours dégage les traits principaux de l'évolution des libertés publiques et les 
conceptions auxquelles elle a conduit dans les sociétés actuelles. Il présente ensuite 
ces libertés publiques en droit suisse et les conditions auxquelles ces libertés pu
bliques peuvent être restreintes. 

Ce cours offre aux étudiants la possibilité de se familiariser avec certains des plus 
importants problèmes de la coopération économique internationale. 

Le cours est divisé en deux parties: 1. La politique extérieure des Etats-Unis de la Pre
mière Guerre mondiale à nos purs 2 Les théories des relations internationales 
(analyse des structures des relations internationales contemporaines à la lumière des 
principaux cadres conceptuels de la science politique). 

Cet enseignement est destiné à initier les étudiants aux questions fondamentales du 
droit européen 

M a t i è r e s r e l e v a n t d u d r o i t p r i v é 

Ce cours analyse, sur le plan du droit privé, le contrat d'assurance, ses sources et 
ses éléments. Sur le plan du droit public, sont étudiés les aspects essentiels du droit 
de la surveillance exercée par l'Etat. 

L'enseignement porte sur la plupart des dix branches qui constituent le régime suisse. 
L'approche se fait surtout du point de vue de l'assuré et dans la perspective des 
points de contact qui existent entre le droit des assurances sociales et le droit du tra
vail. 

Ce cours est consacré aux principes fondamentaux du droit monétaire, du droit ban
caire public et du droit des marchés financiers. 

Ce cours est consacré à l'étude du su|eî de droit, c'est-à-dire la personne. Il com
porte trois volets 

• la personne physique: limites de la personnalité dans le temps, de la jouissance 
et de l'exercice des droits civils et, enfin, de l'organisation de l'état civil et de l'ef
fet des actes d'état civil. 

• La personne morale ou personne juridique. Après une partie générale, le cours 
examine de façon détaillée le fonctionnement de l'association et de la fonda
tion. 

• Les droits de la personnalité, tant des personnes morales que physiques. L'accent 
est mis sur la protection des droits de la personnalité, tant à l'égard des tiers que 
contre la personne qui en est elle-même titulaire. 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

FACULTÉ DE DROIT 

L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

Les enseignements 
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Dro/Y civ/7 français I ? 

Dro/Y c/V;7 français II . .è^ , , 

m 
•̂ ••ifc-;-

Dro;Y commercial i 

11 
« 

Droit comparé, partie spéciale ^ # v : 

Droif international privé jîp̂  

Droit des obligations i : -Ôf ' 

Dro/Y c/es obligations II -•À-.i 

Poursuite et faillite '..Ai 

Procédure civile i p j r T 

Procédure civile française '. 

• il. i-

Procédure pénale française 

- Ï - - P 

Propriété intellectuelle -U^'l 

Ce cours traite tout d'abord du droit des régimes matrimoniaux Par exemple: qui 
administre les patrimoines des époux? Qui en disposes Peut-on accroître son patri
moine pendant le mariageS Ensuite, le cours s'attache au droit des successions. 

Ce cours est consacré à l'étude des droits réels et constitue l'un des domaines les 
plus techniques du droit privé. Les principes fondamentaux sont abordés dans une 
première partie, avant de passer aux droits réels mobiliers, puis aux droits réels im
mobiliers 

Le cours est divisé en deux parties. La première recouvre le droit des personnes 
[nom, domicile, etc.), le droit de la famille [mariage, divorce, etc.), des notions gé
nérales sur le droit des biens La deuxième partie étudie les régimes matrimoniaux et 
les successions 

Ce cours est consacré à I étude du droit des obligations avec, en première partie, 
la théorie générale du contrat, les quasi-contrats, le régime général de l'obligation. 
En deuxième partie sont étudiés les principaux contrats (vente, louage, etc ) et la res
ponsabilité civile délictuelle. 

Rattaché en majeure partie au droit privé, le droit commercial règle essentiellement 
les structures nécessaires ou spécialement utiles aux entreprises commerciales. Plus 
que d'autres domaines, le droit commercial subit l'influence continuelle de la vie des 
affaires qu'il est censé organiser. Celle-ci change beaucoup plus vite que la loi, au 
point de la rendre parfois dépassée. Le juriste doit donc observer les développe
ments de la pratique et les comprendre. 

La première partie du cours est consacrée à l'étude des commerçants, des actes de 
commerce, des fonds de commerce, de l'entreprise commerciale, des sociétés com
merciales. La deuxième partie aborde les effets de commerce, les opérations de 
banque et de crédit, le droit de la concurrence, les procédures collectives de règle
ment du passif. 

Le cours est consacré au droit de la concurrence déloyale dans les pays de la CE et 
en Suisse. 

Ce cours a pour but d'initier les étudiants à la systématique de cette branche, à la 
lumière du droit suisse. 

Cette partie générale expose les notions fondamentales du droit privé droit subjec
tif, créances, obligation, responsabilité, faute, dommage. Le droit des obligations 
régit d'abord la source des droits et des devoirs dérivant d'un contrat, d'un délir, 
etc 11 détermine la validité des contrats et régit la responsabilité, les droits de créan
ce, leur paiement, leur transfert. 

Ce cours complète la partie générale du droit des obligations. Il étudie les diverses 
classifications des contrats importants de la vie sociale et économique et donne aux 
étudiants les méthodes nécessaires pour analyser un contrat. 

Le droit de l'exécution forcée règle les voies et moyens à disposition du créancier: 
d'une part, la poursuite individuelle, ordinaire ou spéciale; d'autre part, la poursuite 
collective et générale. Il règle aussi les voies et moyens dont dispose le poursuivi 
pour s'opposer aux procédés d'un soi-disant créancier. 

La procédure civile comporte l'organisation des tribunaux, la détermination de leurs 
compétences et la procédure à suivre devant eux 

La première partie du cours est consacrée à l'organisation judiciaire, alors que, 
dans la deuxième partie, sont traités le déroulement de l'instance, le jugement, les 
voies de recours et d'exécution. 

La procédure pénale a pour objet la réglementation du procès pénal. Elle détermine 
l'organisation et la compétence des juridictions, elle édicté les règles devant être 
respectées. Elle réglemente, enfin, l'autorité et les effets des jugements répressifs. 

Ce cours est consacré à l'étude des législations suivantes: droit des marques, des 
brevets d'invention, des obtentions végétales, des dessins et modèles industriels, du 
droit d'auteur 

Droit civil II ' A 

Droit civil IH)'''1 ' 
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Droit allemand 

Criminologie j 
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Economie politique 

Eléments de comptabilité ^•••1 

Histoire contemporaine '% j 

Histoire des idées politiques 

Langue juridique allemande. J j f c j 
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Logique formelle •' # 

Médecine légale 

Psychiatrie légale 

Sciences forensiqut ' j 

" * I 

Sociologie générale 

M a t i è r e s a n n e x e s o u c o m p l é m e n t a i r e s 

Ce cours est destiné en premier lieu aux étudiants allemands s'inscrivant pour un ou 
deux semestres à Lausanne. Le programme (droit privé et public) leur permet de ré
péter et d'approfondir les connaissances acquises pendant leurs deux premières an
nées d'études et d'obtenir des certificats reconnus par les autorités allemandes. 

Ce cours traite de l'explication du crime comme comportement humain. On compa
re ses manifestations dans des sociétés historiques et modernes, en fonction de fac
teurs culturels, économiques et irrationnels. L'effet dissuasif des peines, de même 
que les effets de la prison, la genèse des normes pénales, le sentiment d'insécurité 
sont également abordés. 

Ce cours propose une étude systématique des principes de fonctionnement des éco
nomies décentralisées. Sont traités des éléments de théorie macroéconomique et mi
croéconomique, ainsi que divers aspects du fonctionnement d'une théorie ouverte. 

Le cours a pour objet l'étude du modèle comptable de base ainsi que les principes, 
les règles d'usage et les règles juridiques qui constituent son cadre de référence. 

L'objectif du cours est d'introduire à l'histoire contemporaine et à la démarche histo
rique à travers l'analyse du nazisme 

Ce cours vise à offrir aux étudiants une présentation générale et élémentaire des au
teurs et des questions principales dans la formation de la pensée politique moderne. 

Ce cours a pour objectif de familiariser l'étudiant avec la terminologie juridique de 
la langue allemande. En droit suisse, la langue allemande pue un rôle prépondé
rant. En effet, on y rencontre un grand nombre d'auteurs germanophones, une riche 
jurisprudence alémanique et une influence marquée de la doctrine et de la jurispru
dence allemandes Le cours suppose que l'étudiant ait déjà de bonnes bases en al
lemand. 

Ce cours est une initiation à l'objet, aux démarches et à l'épistémologie de la lo
gique, au moyen d'une présentation précise de ses concepts et de ses méthodes 

Ce cours comprend la pathologie médico-légale, les autopsies, les expertises 
concernant l'ivresse au volant, la toxicologie légale, etc. 

Ce cours décrit les troubles du comportement qui peuvent se manifester aux trois 
étapes de la vie, en soulignant leurs implications légales et les interfaces aux diffé
rents volets de la législation. 

Ce cours concerne l'ensemble des principes scientifiques et des méthodes tech
niques appliquées à l'investigation criminelle, pour prouver l'existence d'un crime et 
aider la justice à déterminer l'identité de l'auteur 

Ce cours est une introduction à la sociologie II traite, pour Pesssentiel, du fonction
nement et de la transformation des normes, des croyances et des codes qui structu
rent les groupes humains. 

w 
T£ 

• 
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La libre circulation des marchandises "FÊti 

Vît 
Le droit européen de la concurrence £3Ki> 

La libre circulation des personnes !«. 
et des services " 

T f f : 
Droit européen de la rechercha • 4 j f l|| 

et de la technologie TJTJË 
Droit européen des transport- j n f l 

Droit fiscal eurc 

Espace judiciaire eurc mÊm 
mÊÊ 

Espace social européen WÊÊÊ 
I 

WÊÊÊm 
Institutions, sources et procédures i f 

du droit européen S H j Droit des relations économiques 
internationales 

Droit européen de la propriété 
intellectuelle 

Droit bancaire et monétaire européen 

Arbitrage international comparé 

Marché intérieur et 
politique industrielle \ 

La Convention européenne 
des droits de l'Homme 

M a t i è r e s r e l e v a n t d u p o s t g r a d e d e d r o i t e u r o p é e n 

La première partie du cours concerne la reconnaissance et l'établissement des so
ciétés La deuxième partie a trait à la coordination du droit des sociétés Enfin, dans 
la troisième partie sont traitées les nouvelles formes de sociétés prévues par le droit 
communautaire. 

Ce cours présente les règles du Traité CE et celles du droit dérivé qui tendent à 
créer le marché intérieur entre les Etats membres. Il montre comment ces règles sont 
mises en action par les opérateurs économiques, et la jurisprudence qui en découle. 

Ce cours est le prolongement logique du précédent, il montre comment les règles 
de concurrence de la Communauté s'efforcent d'éviter les accords entre entreprises, 
les pratiques concertées et les abus de positions dominantes qui conduisent au cloi
sonnement du marché intérieur. 

Ce cours porte sur la liberté de circulation des personnes dans le Traité de Rome et 
sur les conséquences qui en résultent à l'égard des Etats membres de l'Union euro
péenne et de leurs ressortissants. 

Ce cours analyse les dispositions [urîdiques communautaires en la matière, ainsi 
que leur application. 

Ce cours traite des fondements d'une politique européenne des transports dans le 
traité CE ainsi que de leur mise en œuvre par le législateur communautaire (accès 
au Marché, harmonisation, concurrence, etc.). 

Ce cours porte sur les principes admis par la Communauté en matière d'impôts i n 
directs (en particulier de TVA), ainsi que sur les directives et recommandations 
concernant les impôts directs. 

Ce cours analyse deux types de règles qui fondent un nouvel espace juridique eu
ropéen: celles qui concernent les tribunaux statuant dans les affaires internationales 
et celles qui touchent à la reconnaissance et à l'exécution des jugements. 

Ce cours est consacré pour l'essentiel à l'étude des règles organisant la coordina
tion des régimes nationaux de sécurité sociale au sein de la CE, et à la présentation 
des mesures tendant à harmoniser le droit du travail des Etats membres. 

Ce cours cherche tout d'abord à familiariser les étudiants avec la structure et le fonc
tionnement des institutions de la Communauté européenne. Puis le cours traite des 
rapports entre l'ordre juridique communautaire et celui des Etats membres, de même 
que les grands principes du droit communautaire. 

Le cours cherche à familiariser les participants avec la notion et les caractéristiques 
du droit économique international. Puis il aborde le droit international des investisse
ments et le système commercial international (en particulier le GATT) Il se termine 
par une présentation du système monétaire international. 

Le cours présente les directives communautaires en droit d'auteur, la directive d'har
monisation du droit des marques et la proposition de règlement de marque euro
péenne, le droit européen des brevets et les règlements d'exemption pour les ac
cords de licence. 

La partie générale de ce cours est consacrée aux principes fondamentaux du droit 
monétaire, du droit bancaire public et du droit des marchés financiers. La partie 
spéciale comporte l'étude plus approfondie de sujets européens spécifiques. 

L'arbitrage est un mode de règlement toujours plus répandu des litiges commerciaux 
entre des sociétés de pays différents comme entre les sociétés et les institutions éta
tiques. Le cours étudie et illustre par des exemples pratiques les solutions apportées 
par les principales législations d'arbitrage. 

Ce cours traite des questions d'actualité qui se posent dans le cadre du fonctionne
ment du Marché unique (libre circulation, politique industrielle, télécommunications). 

Le cours traite des principes de base et du fonctionnement du système judiciaire eu
ropéen de protection des droits et des libertés individuels. 

i 
Droit européen des sociétés 
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Si le candidat a subi avec succès les épreuves écrites et orales prescrites pour le 
grade qu'il postule, il peut présenter une thèse à la Faculté. 

Le candidat choisit le sujet de sa thèse d'entente avec un professeur de la Faculté (di
recteur de thèse], dont l'enseignement se rapporte au sujet de la thèse, ou avec un 
autre spécialiste approuvé par le décanat. 

La thèse de doctorat doit présenter le caractère d'une étude approfondie, personnelle 
et inédite. 

La thèse de licence peut être de nature essentiellement descriptive. 

A la demande du candidat, la Faculté peut l'autoriser à présenter sa thèse dans une 
autre langue que le français. 

Le Département de l'instruction publique et des cultes du canton de Vaud a décidé, 
en 1 9 9 1 , la création d'un diplôme postgrade de droit européen dans le cadre du 
Centre de droit comparé et européen dirigé par le prof. Bernard Dutoit et sous la res
ponsabilité du prof. Roland Bieber. Ce diplôme vise à offrir une formation préparant 
aux activités juridiques et scientifiques en Suisse et dans la Communauté européenne. 
Il est ouvert aux titulaires d'une licence en droit, en sciences économiques ou d'un di
plôme jugé équivalent. 

Durée des études: 2 semestres consécutifs et comportant des cours et séminaires équi
valant à 16 heures hebdomadaires au moins 

Programme: 

Institutions, sources et procédures du droit européen 

Libre circulation des personnes et des services 

Libre circulation des marchandises 

Droit social européen 

Droit communautaire de la concurrence 

Marché intérieur et politique industrielle 

Droit européen de la propriété intellectuelle 

Droit bancaire et monétaire européen 

Droit européen des sociétés 

Droit européen des transports 

Droit européen de la recherche et de la technologie 

Espace judiciaire européen 

Droit des relations économiques internationales 

Droit fiscal communautaire 

Convention européenne des droits de l'Homme 

Arbitrage international comparé 

S t a g e e t b r e v e t 

d ' a v o c a t o u d e n o t a i r e .< 

Pour être admis sur titre au stage d'avocat (2 ans) ou de notoire (3 ans] dans le can
ton de Vaud, il faut (loi du 2 2 décembre 1993) remplir l'une des trois conditions sui
vantes: 
a) avoir soutenu une thèse de doctorat ou de licence; 
b) avoir obtenu un diplôme d'études juridiques postgrade; 
c) avoir exercé pendant deux ans au moins une activité |uridique 

• Pour le brevet d'avocat, se renseigner auprès du greffier du Tribunal cantonal, 
route du Signal 8, 1 0 1 4 Lausanne, tél.: 0 2 1 / 3 1 3 15 11 

• Pour le brevet de notaire, se renseigner au Département de |ustiœ et police, au
près du responsable des affaires notariales du Service de Justice et Législation, 
place du Château 1 , 1 0 1 4 Lausanne, tél.: 0 2 1 / 3 1 6 4 5 4 5 
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Institut de droit judiciah I) tfltf L'Institut de droit judiciaire regroupe les disciplines de procédure: procédure civile, 

ÉBÉI procédure pénale et exécution forcée [saisie, faillite, etc.) 

S 
Institut de recherche a itiËÈÊ Cet institut a pour but de promouvoir la recherche et la formation continue dans le do-

responsabilité c ;f vHi maine du droit de la responsabilité civile, des assurances sociales et privées, ainsi 
les ass :es (IRAI) xÊËk que du travail. L'IRAL accueille toute personne désireuse d'effectuer des travaux scien-

|j| tîfiques dans l'un ou l'autre de ces domaines. Il organise des journées d'études et des 
colloques II publie depuis quelques années une collection d'ouvrages touchant à son 
domaine d'action. 

Cent:- di> droit de JÊÊË Le CEDIDAC est !e lien entre les milieux professionnels et l'institution universitaire. Il 
l'entrepris DIDAC) MHR met le droit au service de la pratique Organisme de formation continue de niveau 

H universitaire, il permet aux praticiens de mieux servir le public. Il effectue les re-

Iij cherches nécessaires à la publication de livres traitant de su|ets juridiques actuels Le 
3j CEDIDAC œuvre sur un plan intercantonal et international. 

Centre de droit comparé et européen Ce centre constitue le prolongement de l'enseignement dans ces deux matières et re-
^vïil P r e s e n * e u n ' ' e u ^ e ^cherche et de documentation pour les doctorants, juristes et 
s t f ° u t e P e r s o n n e Intéressée. La collection «Comparativa» du Centre — qui va compter 
v&£é bientôt 5 0 volumes — traduit l'effort de recherche comparative conduite sous ses aus-

pices. 

Centre d'études interdisciplinaires _ 

Walras-Pareto frit 
Le Centre Walras-Pareto est rattaché administrativement à la Faculté de droit et dirigé 
par le titulaire de la chaire d'économie politique. Ce centre a donc un double carac
tère: interfacultaire et interdisciplinaire (économie et sociologie). Il a pour objectif de 
mettre en valeur les bibliothèques et les fonds d'archives Walras et Pareto et, d'autre 
part, de développer la recherche en histoire des sciences sociales. 

Institut d'études de droit international ijM t L'Institut d'études de droit international comprend deux sections: a) droit international 
P u ^ ' c e * o r g a n i s a f i ° n s internationales; b) droit international privé La première regrou-

"•Vlt1 P e u n e n s e ' 9 n a n t a m s ' 9 u e des chercheurs de la Faculté de droit et de la Faculté des 
S B sciences sociales et politiques; la deuxième comprend un enseignant ainsi que des 

ministratif nécessaires à leurs travaux L'Institut maintient un contact étroit avec le 
•ï"'ï^' Département fédéral des Affaires étrangères, l'Organisation des Nations Unies, le 
<•••• Conseil de l'Europe et d'autres organisations gouvernementales ou non ainsi qu'avec 

les notaires et les avocats, aux fins de l'actualisation de sa documentation scienti
fique. 

Institut de droit français !3jfe|t Cet institut a pour but l'enseignement du droit français, assuré à l 'UNIL depuis 1 9 1 2 
et qui est destiné à des étudiants suisses et étrangers. Il permet en particulier à des 

ÏAhA. étudiants français de continuer leurs études à Lausanne. Il constitue ainsi un lien entre 
"vT ' a Suisse, la France et l'Europe. L'enseignement regroupe toutes les matières relevant 

du droit privé et de la procédure: droit civil (y compris droit des obligations), droit 
?jh>jk-j commercial, droit pénal, procédure pénale, procédure civile. L'Institut organise de 

nombreux séminaires pour amener les étudiants à voir les problèmes sous un angle 
iXÏ*. pratique. Et, pour favoriser les recherches, une bibliothèque regroupant toutes les mo-
>4uB:" tières de droit français est à la disposition des étudiants 

M 
Institut de droit publ. j - ï f lP L'Institut comprend les enseignants de droit constitutionnel, de libertés publiques, de 

droit administratif et d'aménagement du territoire. Sa bibliothèque, ouverte aux docto
rants, aux chercheurs et aux étudiants, contient les collections et ouvrages les plus im
portants de droit public suisse, ainsi que quelques revues de droit public allemand et 
français. 
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F A C U L T É D E D R O I T 

NOTARIAT 

MAGISTRATURE 

ENTREPRISES PRIVÉES > < 

DIVERS 

Tous les deux ans, l'ASOU (Association 
suisse pour l'orientation universitaire} 

effectue en collaboration avec l'OFIAMT 
une enquête générale, dans toute la 

Suisse, sur le passage à l'emploi des 
jeunes diplômés universitaires. Les résultats 

complets pour l'enquête 1993 sont 
disponibles sur une base de données 

accessible depuis le Service d'orientation 
de l'UNIL. Les chiffres ci-contre sont extraits 

de cette enquête, qui a reçu plus de 60% 
de réponses et qui porte sur la situation 

professionnelle des jeunes licenciés 
environ une année après l'obtention de 

leur titre universitaire. 

Vit*.-

f . " 

// convient donc de considérer ce 
graphique comme une information sur le 
premier emploi des jeunes diplômés, et 

non sur l'orientation de leur carrière à 
moyen terme 

M 

DEVENIR AVOCAT, C'EST DEVENIR INDÉPENDANT, EN TOUT CAS DANS LE SYTÈME VAUDOIS QUI 
NE CONÇOIT PAS D'AVOCAT SALARIÉ. U N BREVET D'AVOCAT PEUT AUSSI ÊTRE UN ATOUT POUR 
OBTENIR UN POSTE D E CONSEILLER JURIDIQUE EN ENTREPRISE. 
O N DEVIENT AVOCAT APRÈS UNE THÈSE D E LICENCE OU D E DOCTORAT, UN DIPLÔME JURIDIQUE 
POSTGRADE OU DEUX ANS D'ACTIVITÉ JURIDIQUE. 

LE LICENCIÉ EN DROIT SOUHAITANT DEVENIR NOTAIRE PRÉPARE TOUT D'ABORD UNE THÈSE D E 
DOCTORAT OU D E LICENCE, PUIS EFFECTUE UN STAGE D E TROIS ANS CHEZ UN NOTAIRE. COMME 
L'AVOCAT, LE NOTAIRE EST UN INDÉPENDANT. 

LA FITIÈRE HABITUELLE POUR OCCUPER UN POSTE DANS LA MAGISTRATURE CONSISTÉ À DEVENIR 
GREFFIER DANS UN TRIBUNAL (DE DISTRICT, CANTONAL, DES BAUX, DES MINEURS, ETC.), PUIS 
D'EFFECTUER LE CAS ÉCHÉANT UN PASSAGE AU PARQUETDU PROCUREUR EN !TANT QUESUBSTI-
TUT,,AVANT AEJBRIGUER UN POSTE D E JUGE INFORMATEUR, D E PROCUREUR OU D E PRÉSIDENT 
D'UN TRIBUNAL D E DISTRICT. " " 4 • . • <; •> •• - * , <> « ^ 

EN DEHORS-DE/!'ORDRE^UDICIAÏRE,SDE CERTAINS, SERVJCE^S.DE.L'ETAT ET DES ASSURANCES, LES 
POSTES D E JURISTES DONT LE TITULAIRE NE FAIT QUE DU DROIT SDHF IFMÏFÉS, CHAQUE ENTREPRI
SE PE^OSSÉDANT PAS^OBLIQATOIREMENTDE SERVICE JURIDIQUE,, L E JURISFË^Y SERA AMENÉ 
À ACCOMPLIR DES TÂCHES TELLES QUE: GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE, GESTION DU 
PÉRSOFCFTÈR, ^GESTION* COMMERCIALE, VENTE,, ET -SE* TROUVERA*EN CONCURRENCE* AVEC 
D'AUTRES LICENCIÉS, NOTAMMENT EN SCIENCES ÉCONOMIQUES. IL DEVRA DONC FAIRE VALOIR 
DES COMPÉTENCES ACQUISES À TITRE PERSONNEL: BAGAGE-LINGUISTIQUE, BAGAGE COMMER-
CID, ; CONNAISSANCES INFORMATIQUES, ACTIVITÉS DANS LA VIE ASSOCIATIVE^ / „ . . „ . . « 

C O M M E LES^ÂUTRES LÎCEFICIËS^ ÊH SCIENCES 'HUMAINES* «LES* JURISTES- PEUVENT- BRIGUER* UN 
OSTE.DGNS LE DOMAINE D E LA COMMUNIGATIO^FJOURNALISME^ELGTION^PUBLIQUES^JCIE, 

FTURE, AE L'ÀDMINISFRDTIBTITF3IJB1I£|ÙÉ/OU ENCOREXJESLA DIPLOMATIE: DANS*CE*CCRSS A CUL 
«COMME ^DAIJS LE P/ÉCÉDENT, LES; COMPÉTENCES NON ACADÉMIQUES ONT*U NE •IMPORTANEE» 
'CAPITALE. 

L E S S E C T E U R S D ' A C T I V I T E D E S T L E U N E S D I P L O M E S E N D R O I T (1?93) ' 

DROIT 4 3 4 
UNIVERSITÉ 6 9 

BANQUE & ASSURANCE 4 6 
ENSEIGNEMENT 2 4 

MÉDIAS 1 3 
FIDUCIAIRES 11 

CULTURE 8 
CHIMIE 4 

CONSTRUCTION 4 
INDUSTRIE 3 

TRAVAIL SOCIAL 2 
SANTÉ 1 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE 1 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

F A C U L T É D E D R O I T 

L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

Licence en droit | 
Doctorat en droit ! 

' : :l:;;v:::; mention droit suisse 
l r e année 

Droit constitutionnel Etienne Grîsei, po 4 C 

Droit constitutionnel (cours d'appoint) C Sattiva Sprîng, ma 2 C 

Droit pénal Jean Gauthier, po 4 C / 1 S 
Economie politique M Zazin-Nejadan, pi 3 C 

Economie politique (cours d'appoint) R. Baranzini, ma 2 C 
Introduction au droit L. Favre, sup 4h C 

Droit civil 1 (personnes et famille) 
Denis Pîotet, po 3 C / 1 S 

Droit civil 1 (personnes et famille) Olivier Rodondi, ma 
Histoire des institutions publiques et des sources Denis Tappy, pe 2 C 

Une matière à option Voir sous «Matières à option > 

2e année 

Droit administratif Pierre Moor, po 4 C / 1 S 
Droit civil IL régîmes matrimoniaux et successions Suzette Sandoz, po 3 C / 1 S 

Droit des obligations 1 (partie générale) 
François Dessemontet, po 5 C / 1 S 

Libertés publiques Etienne Grisel, po 2 C / l S 
Droit international public Antoine Martin, po 3 C / 1 S Droit international public 

A. Papaux, ma 
Eléments de comptabilité D. Oyon, sup 2 C 

Langue juridique allemande (ou 3 e année) Fritz Sturm, po 2 C 

3e année 

Droit civil III (droits réels) Denis Piotet, po 4 C / 2 S 
Laurent Moreîllon, ma 

Droit commercial Jean-Marc Rapp, po 5 C / 2 S 
Georges Muller, pe 

Droit fiscal Jean-Marc Rivier, pe 2 C 

Droit fiscal M. O. Buffat, ma 1 S 
Histoire du droit privé Jean-François Poudret, po 2 C 
Droit des obligations II (contrats spéciaux) Jean-Marc Rapp, po 2 C/2 S 
Droit romain Hansjôrg Peter, pe 4 C / 2 S 

Droit civil comparé général Bernard Dutoit, po 2 C 

4e année 

Introduction au droit européen ou Roland Bïeber, po 2 C 
Droit pénal spécial et procédure pénale Jean Gautiher, po 2 C 

Martin Killias, po 
4 matières à option [voir sous «Matières à option 
Droit international privé Bernard Dutoit, po 2 C 

Procédure civile Jean-François Poudret, po 2 C 

Loi sur la poursuite Hansjôrg Peter, pe 2 C 
Droit romain spécial [doctorat seulement) Fritz Sturm, po 2 C/2 S 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

F A C U L T É D E D R O I T 

L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

Licence en droit 
Doctorat en droit ; 

*•* ! 

I- -v 

— « M 

• v - . 

M E N T I O N L É G I S L A T I O N F R A N Ç A I S E 

? r e année 

Droit constitutionnel Etienne Grisel, po 4 C 

Droit constitutionnel [cours d'appoint) C. Sattiva Spnng, ma 2 C 

Droit pénal français Bernard Bouloc, pi 3 C Droit pénal français 
Colette Chable, ma 1 S 

Economie politique M Zazin-Nejadan, pi 3 C 

Economie politique [cours d'appoint) R. Baranzini, ma 2 C 

Introduction au droit L. Favre, sup 4h C 

Droit civil 1 Denis Piotet, po 3 C/ l S 
Olivier Rodondi, ma 

Histoire des institutions publiques et des sources Jean-François Poudret, po 2 C 

Une matière à option (voir sous «Matières à option»] 

2<* année 

Droit administratif Pierre Moor, po 4 C/ l S 

Droit civil français 1 Jean-Pierre Sortais, po 2 C / l TP 

Droit civil français II Jean-Pierre Sortais, po 2 C/1 TP 

Droit commercial français général Jean-Pierre Sortais, po 2 C / l TP 

Libertés publiques Etienne Grisel, po 2 C/ l S 

Procédure pénale française Colette Chable, ma 3 C 

Droit Internationa public Antoine Martin, po 3 C / l S Droit Internationa public 
A Papaux, ma 

Eléments de comptabilité D Oyon, sup 2 C 

Droit commercial spécial Evelyne Tichadou, sup 2 C 
[droit de la concurrence] 

3 E année 

Droit civil fronçais 1 Jean-Pierre Sortais, po 2 C/ l TP 

Droit civil français II Jean-Pierre Sortais, po 2 C/ l TP 

Droit commercial fronçais général Jean-Pierre Sortais, po 2 C / l TP 

Droit commercial spécial Evelyne Tichodou, sup 2 C 
[droit de la concurrence) 
Droit fiscal Jean-Marc Rivier, pe 2 C 

Histoire du droit privé Jean-François Poudret, po 2 C 

Droit romain Hansjôrg Peter, pe 4 C/2 S 

4e année 

Introduction au droit européen ou Roland Bieber, po 2 C 
Droit pénal spécial et procédure pénale Jean Gautîher, po 2 C 

Martin Killias, po 
Droit international privé Bernard Dutoit, po 2 C 

Procédure civile et voies d'exécution Jean-Pierre Sortais, po 2 C 

Droit romain spécial (doctorat seulement] Fritz Sturm, po 2 C 

4 matières à option (voir sous «Matières à option»] 
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•IC.1^ F A C U L T É D E D R O I T 

Programme I 
des cours .->%•• 

L I C E N C E E N D R O I T Î E J H 

D O C T O R A T E N D R O I T I L J J 

: ; : ^ : , : I ; ; : R ; ; ; M A T I È R E S À O P T I O N , ' ; V : ; : * ; 

Opftbn5 c/e 7 R E année 

Psychiatrie légale Henri Dufour, po 2 C 

Criminologie Josîne Junger-Tas, pi 2 C 

Médecine légale Thomas Krompecher, po 2 C 

Sciences forensiques générales Pierre Margot, po 2 C 

Pour les options choisies dans une autre faculté 
se référer à la iiste établie par le Conseil de la Faculté de droit 

Options de 4e année 

Droit romain spécial Fritz Sturm, po 2 C 

Droit pénal spécia et procédure pénale Martin Kilhas, po 2 C Droit pénal spécia et procédure pénale 
Jean Gauthier, po 

Introduction au droit européen Roland Bieber, po 2 C 

Droit civil comparé et droit asiatique Bernard Dutoît, po 2 C Droit civil comparé et droit asiatique 
Dominique Wang, mer 2 C 

Droit administratif spécia Pierre Moor, po 2 C 

Chapitres choisis de droit allemand Fritz Sturm, po 2 C 

Chapitres choisis de droit français Jean-Pîerre Sortais, po 2 C 

Droit diplomatique et Antoine Martin, po 2 C 
des organisations internationales 
Droit des assurances sociales Jean-Louis Duc, po 2 S 

Droit du travail Jean-Louis Duc, po 2 S 

Prévoyance professionnelle Jean-Louis Duc, po 2e C 
(avec chapitres choisis d'assurances sociales 
ou de droit du travail) 
Droit des assurances privées François Guïsan, pe 2 C 

Propriété intellectuelle Ivan Cherpillod, pe 2 C 

Droit bancaire et monétaire Mario Gîovanolî, pe 2 C 
Droit des relations économiques Internationales Mathias Krafft, pe 2 C 

E T U D E S P A R T I E L L E S 

; ; z ' i ' l : " : y ~ Z . / D R O I T A L L E M A N D : . . 

Introduction au droit allemand Fritz Sturm, po 2 C 

Ausgewahlte Kap aus dem Famîlien und Erbrecht Fritz Sîurm, po 3 C/Ex 
[Wiederholungs und Vertiefungskurs mit Klausuren] 
Ubungen im burgerlichen Recht fur Vorgeruckte Fritz Sturm, po 1 Ex 

Internatïonalprivatrechtlîches Praktikum Fritz Sturm, po 2h C/ TP 
Rechtsvergleichendes SEMINAR Fritz Sturm, po 2h S 
Vormundschaftliche Massnahmen 

Fritz Sturm, po 

Rechtshistonsches und rechtsvergleichendes Fritz Sturm, po 2e S 
Grundlagenseminan Der Kampr um die 

Fritz Sturm, po 

Rechtseînheit in Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz 
Ausgewahlte Kapitel des Hartmut Maurer, pi 2 C 
deutschen Verfossungsrechts 
Schwerpunkte des besonderen Verwa fungs Michael Kloepfer, pi 2 C 
und Verwaitungsverfahrensrechts 

Michael Kloepfer, pi 
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F A C U L T É D E D R O I T 

Programme 
des cours 

9 9 5 - 1 9 9 6 

E t u d e s p o s t g r a d e s 

Abréviations utilisées 

E N S E I G N E M E N T P O S T G R A D E D E D R O I T E U R O P É E N 

Institutions, sources et procédures du droit européen Roland Bieber, po 4 C/2 S T P 

Circulation des personnes et des services Jean-Pierre Sortais, po 1 C 
L'espace social européen Jean-Louis Duc, po l h C 

Circulation des marchandises Pierre Mercier, pe 2h C 
Droit de la concurrence Pierre Mercier, pe 2e C 
Droit bancaire et monétaire européen Mario Giovanoi, pe 2 C 
Droit européen des sociétés Guy Mustaki, sup 1 C 
Droit des relations économiques internationales Mathias Krafft, pe 2 C 
(y compris es relations économiques 
extérieures de la S u i s s e ) 

Droit fiscal communautaire Jean-Marc Rivîer, pe l e C 
L'espace judiciaire européen Bernard Dutoit, po lh C 
Arbitrage international comparé Jean-François Poudret, po 2e C 

Droit européen des transports Roland Bieber, po I h C 
Droit européen de la recherche et de la technologie Roland Bieber, po l e C 
Droit européen de io propriété intellectuelle François Dessemontet, po l e C 
Marché intérieur et politique industrielle Martin Bangemann, pi I h C 
La Convention européenne des droits de l'Homme Jean Raymond, pd lh C 

6 , 

x o u r s 
s é m i n a i r e 
t r a v a u x p r a i i c 

' h i v e r • 

j ë s 

p o 

m e r 
sup 

p r o t e s s e u r . o r c 
p r o f e s s e u r ^ c h ' ^ 9 r d i | i q J r 4 ' lm-ll-
p r o f e s s e u r i n v i t é V » • 
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F A C U L T É D E D R O I T 

RESPONSABLES ADRESSE FAX 

Décernât] 

Centre de droit comparé 
et européen 

Postgrade de droit européen 

Institut de recherches sur le i 
droit de la responsabilité | 
et des assurances (IRAI) 

Institut de droit public 

Institut d'études de\ 
droit international 

Institut de droit français 

Institut de droit judiciaire 

Centre d'études] 
interdisciplinaires j 

Walras-Pareto ! 

Professeur Martin Killias, doyen BFSH1,1015 Lausanne 69227 41 6922745 
Professeur Jean-Pierre Sortais, vice-doyen BFSH1,1015 Lausanne 6922746 6922745 
Professeur Jean-Marc Rapp, vice-doyen BFSH1,1015 Lausanne 6922742 692 2745 
M. Georges Delessert, adjoint administratif BFSH1,1015 Lausanne 692 2743 692 2745 
Secrétariat du doyen 
Mme Hanne-Christine Janin / Mme M. Schlaepfer 

BFSHI,1015 Lausanne 692 2740 6922745 
Secrétariat des étudiants 
Mrae Nady Vocat / AH M. Bugnon, appt. 

BFSH1,1015 Lausanne 692 27 50 692 2745 
Secrétariat des étudiants (droit allemand} 
M™ Hélène Weber 

BFSHI, 1015 Lausanne 692 27 60 692 2745 

Professeur Bernard Dutoit, directeur BFSHI, 1015 Lausanne 692 27 81 692 27 85 
Secrétariat du Centre 
Mme Brigitte Coendoz 

BFSHI, 1015 Lausanne 692 27 80 692 27 85 

Professeur Roland Bieber, responsable BFSHI, 1015 Lausanne 692 27 91 692 27 85 
Secrétariat du postgrade 
M™ Nicole Lagrotreria 

BFSHI, 1015 Lausanne 692 27 90 692 27 85 

Professeur Jean-louis Duc, directeur BFSHI, 1015 Lausanne 692 2801 692 2805 
Secrétariat de l'Institut 
Mme Nady Vocat 

BFSHI, 1015 Lausanne 692 2800 692 2805 

Professeurs Etienne Grise! et Pierre Moor, codirecteurs BFSHI, 1015 Lausanne 6922811 6922745 
Secrétariat de l'Institut 
M™ Maryiène Tïntori 

BFSHI, 1015 Lausanne 69228 10 6922745 

Professeur Antoine Martin, directeur BFSHI, 1015 Lausanne 692 28 21 692 2745 
Secrétariat de l'Institut 
M™ MarieAntoinefte Rochat 

BFSHI, 1015 Lausanne 69228 20 6922745 

Professeur Jean-Pierre Sortais, directeur BFSHI, 1015 Lausanne 69228 27 6922745 
Secrétariat de l'Institut 
M™ Françoise Ingebrand 

BFSHI, 1015 Lausanne 69228 26 6922745 

Professeur Jean Gauthier, directeur BFSHI, 1015 Lausanne 69228 32 692 2745 
Secrétariat de l'Institut 
Mme Françoise Ingebrand 

BFSHI, 1015 Lausanne 692 2830 6922745 

Professeur Pascal Bride!, directeur BFSHI, 1015 Lausanne 692 2841 692 2745 



UNIV€RSIT€ 
D€ 
LAUSANN€ il 

INSTITUT DE POLICE 
SCIENTIFIQUE ET 
DE CRIMINOLOGIE 
(IPSC) 

Définition des études ̂  menées à l'IPSC t|t 

Grades décernés 

L'Institut de police scientifique et de criminologie (IPSC), qui a rang d'Ecole, est ratta
ché à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Né de l'enseignement en pho
tographie judiciaire donné au début du siècle par le professeur Rodolphe Reiss, il fut 
la première école de police scientifique au monde et demeure la seule institution en 
Europe, avec l'Université de Strathclyde (Glasgow, Ecosse), à offrir une formation 
complète en sciences forensiques. 
Les sciences forensiques se définissent comme l'ensemble des principes scientifiques 
et des méthodes techniques appliqués à l'investigation criminelle, pour prouver l'exis
tence d'un crime et aider la justice à déterminer l'identité de l'auteur et son mode opé
ratoire. L'adjectif forensique (qui appartient à la cour de justice, qui relève du domai
ne de la justice) est un néologisme. Il vient du latin forum (place publique, lieu du 
jugement dans l'Antiquité). II fait partie du vocabulaire de pratiquement toutes les 
langues qui nous sont proches comme l'allemand, l'italien eî l'anglais, mais son usage 
est relativement récent en français. 
La criminalistique désigne l'exploitation des indices dans l'investigation criminelle, 
alors que la police scientifique définit un domaine encore plus restreint des sciences 
forensiques les techniques appliquées aux enquêtes policières uniquement 
L'IPSC offre un enseignement postgrade en criminologie. La criminologie est la scien
ce de l'homme criminel; elle aborde les questions empiriques liées à la politique cri
minelle et au droit pénal. Les criminologues étudient le comportement déviant ou anti
social de l'homme, en recherchent les causes et tentent de proposer des remèdes. S i 
les sciences forensiques sont expérimentales, proches de la chimie et de la biologie, 
la criminologie relève des sciences sociales, de la psychologie et de la sociologie. 
Enfin, l'IPSC |oue un rôle primordial dans la formation continue, notamment auprès 
des services de police. Licence en sciences forensiques Diplômes postgrades 
en criminalistique chimique, en expertise de documents, en criminologie Doctorat en sciences forensiques Doctorat en criminologie 
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•f l f i f l I N S T I T U T D E P O L I C E S C I E N T I F I Q U E E T D E C R I M I N O L O G I E (IPSC} 

forensiques 3éE 

1 r e année ifth • 

2e année 

3 e et 4 e années 

Chimie générale • Chimie analytique • Chimie organique • Chimie minérale 
• Physique expérimentale • Informatique • Mathématiques • Introduction au 
droit 

Le but de cette 1 r e année, propédeutique au plein sens du terme, est de former l'étu
diant aux méthodes et techniques de base du chimiste, du physicien et de l'analyste 
en lui inculquant aussi des habitudes de méticulosité professionnellement indispen
sables. Les étudiants ayant une maturité non scientifique ont ici un important effort de 
rattrapage à fournir. 

EXAMENS DE LA J J£ SERIE 
Analyse instrumentale • Méthodes statistiques • Chimie organique • Droit pénal • 
Sciences forensiques (méthodes d'investigation, identification individuelle et identi
fication d'objets, etc.) • Photographie • Photographie/microscopie 

Interviennent ici la spécialisation en Faculté des sciences, la formation juridique en 
Faculté de droit et la formation en sciences forensiques, et plus particulièrement en 
criminalistique, à l'IPSC. L'analyse instrumentale comprend les méthodes d'analyse 
chimique avec instrumentation lourde. 

EXAMENS£>E LA 2E SERIE 
Crimînologie/pénologie • Médecine légale • Sciences forensiques spéciales (in
cendies, explosions, traces biologiques, mîcrotraces, documents, drogues, etc.) • 
Procédure pénale, droit pénal spécial • Méthodes de séparation analytique • 
Analyse ultrastructurale • Cours à option 

Ici, le programme s'étend à la Faculté de médecine. Il poursuit la formation à l'ana
lyse et la formation en criminalistique. Apparaît également le cours général de cri
minologie, complété par une heure de cours spécial ainsi que la pénologie. Les mé
thodes de séparation analytique sont des méthodes chimiques (chromatographie, 
électrophorèse) qui permettent de séparer des mélanges complexes. L'analyse ultra-
structurale regroupe toute la microscopîe et l'étude du très petit par les méthodes op
tiques et électroniques. 

L'IPSC établit un choix de cours à option qui peut s'étendre à toutes les facultés, à 
l'EPFL ou même à d'autres universités. 

EXAMENS FINALS 

Travail personnel 3 

Travaux pratiques 

Stages 

Avertissement 

m 

Le travail personnel (séminaire) en 2e année comprend une recherche bibliographique et une 
synthèse de l'information sur un thème imposé, avec présentation publique en mai. En 3e 

année, ce séminaire devient plus substantiel: à la synthèse de l'information s'ajoutent une iden
tification des problèmes et la formulation d'hypothèses de travail. En 4e année enfin, le séminaire est complété par une partie pratique d'environ 2 mois qui constitue en quelque sorte un travail de diplôme. 
les travaux pratiques sont proposés sous forme de cas concrets simulés. Les étudiants, saufex--i cepthns en 4& année, ne travaillent jamais sur des cas réels (c'est-à-dire provenant d'une affaire pénale en cours). 
C'est en 3e ou 4? année que les étudiants effectuent un ou plusieurs stages pratiques au sein 

] des polices cantonales ou à l'étranger (p. ex. Glasgow, Wiesbaden, Rome, Pays-Bas, etc j . 
Ces stages ne sont ni obligatoires m rémunérés et sont pris sur les vacances. Ils ne remplacent pas un semestre à l'IPSC. 
On peut le voir en examinant les matières énumérées dans ce plan d'études: les sciences forensiques sont de même nature que les sciences expérimentales comme la physique, la biolo-

4 gie et surtout la chimie. La proportion des travaux de laboratoires est très importante par rap
port aux cours ou aux séminaires traditionnels. 

Les sciences 
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Formations 
postgrades 

Diplôme postgrade 
en criminologie * 

Diplôme postgrade en 
criminalistique chimique \ 

LE DIPLÔME EN CRIMINOLOGIE EST ACCESSIBLE AUX PORTEURS D'UNE LICENCE EN SCIENCES FO
RENSIQUES, EN DROIT, EN SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES, D'UN DIPLÔME D E MÉDECIN OU 
ENCORE D'UN TITRE UNIVERSITAIRE JUGÉ ÉQUIVALENT PAR LE BUREAU D E L'IPSC 
LES ÉTUDES, D'UNE DURÉE D E DEUX ANS EN PRINCIPE, COMPORTENT AU TOTAL ENVIRON 4 7 (!) 
HEURES HEBDOMADAIRES, SANS COMPTER QUATRE COURS À OPTION; IL S'AGIT DONC D'ÉTUDES À 
TEMPS COMPLET; LES CANDIDATS PEUVENT, LE CAS ÉCHÉANT, BÉNÉFICIER D'ÉQUIVALENCES D E 
COURS ET D'EXAMENS, CELA EN FONCTION DU TITRE UNIVERSITAIRE QU'ILS POSSÈDENT DÉJÀ. 
LES ÉTUDES COMPORTENT DES COURS ET DES SÉMINAIRES. CERTAINS ENSEIGNEMENTS SONT 
PROPRES À L'IPSC, D'AUTRES SONT EMPRUNTÉS AUX FACULTÉS D E DROIT, DES SCIENCES SOCIALES 
ET POLITIQUES, D E MÉDECINE ET D E LETTRES. 

L'ORGANISATION DU PIAN D'ÉTUDES [COURS ET EXAMENS) EST EN GRANDE PARTIE LAISSÉE AU 
CHOIX D E L'ÉTUDIANT 
Matières étudiées: Sciences forensiques • Introduction au droit • Droit pénal • Procédure pénale et droit pénal spécial • Médecine légale • Psychiatrie légale • Criminologie-pénolo-gte • Sociologie générale * Psychologie générale • Psychologie de l'intégration et de la déviance sociales • Théories et méthodes de l'intervention psychosociale • Techniques d'enquête • Méthodologie • Mathématiques • Statistiques • 4 cours à option 

LE DIPLÔME EN CRIMINALISTIQUE CHIMIQUE EST ACCESSIBLE AUX PORTEURS D'UNE LICENCE EN 
SCIENCES FORENSIQUES, EN SCIENCES OU D'UN GRADE OU TITRE UNIVERSITAIRE JUGÉ ÉQUIVALENT 
PAR LE BUREAU D E L'IPSC 

LA DURÉE DES ÉTUDES EST EN PRINCIPE D'UNE ANNÉE À TEMPS COMPLET. LES TITULAIRES D E 
TITRES AUTRES QUE CEUX DÉLIVRÉS À L'IPSC PEUVENT AVOIR BESOIN D E PLUS D'UNE ANNÉE POUR 
COMPLÉTER LEUR PROGRAMME. LES CANDIDATS PEUVENT, LE CAS ÉCHÉANT, BÉNÉFICIER D'ÉQUI
VALENCES D E COURS ET D'EXAMENS, CELA EN FONCTION DU TITRE UNIVERSITAIRE QU'ILS POSSÈDENT 
DÉJÀ 

LES ÉTUDES COMPORTENT DES COURS, DES TRAVAUX PRATIQUES ET UN SÉMINAIRE CERTAINS EN
SEIGNEMENTS SONT PROPRES À L'IPSC, D'AUTRES SONT EMPRUNTÉS AUX FACULTÉS DES SCIENCES, 
D E DROIT ET D E MÉDECINE. 
Matières étudiées: Sciences forensiques • Criminalistique chimique • Introduction au droit • 
Droit pénal * Procédure pénale, droit pénal spécial • Analyse instrumentale • Analyse ultra
structurale • Chimie organique • Méthodes statistiques • Méthodes de séparation analy
tiques • Informatique • Cours à option 

Diplôme postgrade 
en expertise 

des documents 

M Ê M E S CONDITIONS QUE POUR LE DIPLÔME EN CRIMINALISTIQUE CHIMIQUE Matières étudiées: Sciences forensiques • Cours spéciaux d'expertise en documents, écritures, signatures • Expertise de documents • Introduction au droit • Droit pénal • Procédure pénale, droit pénal spécia! * Analyse instrumentale * Analyse ultrastructurale • Méthodes de séparation analytiques • Informatique * COURS À option 

Doctorat en 
sciences forensiques 

Doctorat en criminologie 

LES LICENCIÉS EN SCIENCES FORENSIQUES, LES DIPLÔMÉS EN EXPERTISES DES DOCUMENTS ET EN 
CRIMINALISTIQUE CHIMIQUE OU LES PORTEURS D'UN GRADE JUGÉ ÉQUIVALENT PEUVENT POSTULER 
UN DOCTORAT EN SCIENCES FORENSIQUES. LES LICENCIÉS EN SCIENCES FORENSIQUES, LES DIPLÔ
MÉS EN CRIMINOLOGIE OU LES PORTEURS D'UN GRADE JUGÉ ÉQUIVALENT PEUVENT POSTULER UN 
DOCTORAT EN CRIMINOLOGIE. TOUS DOIVENT SUIVRE UN PROGRAMME D'ENSEIGNEMENTS COM
PLÉMENTAIRES COMPOSÉ EN FONCTION DU SUJET D E THÈSE QU'ILS ENVISAGENT, PUIS RÉDIGER ET 
DÉFENDRE UN MÉMOIRE DEVANT UNE COMMISSION ad hoc QUI LEUR PERMET, EN CAS D'AC
CEPTATION DU MÉMOIRE, D E PRÉPARER LEUR THÈSE. 
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• R e c h e r c h e - - - . - - •"--
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- s c i e n t i f i q u e s ; * " D e s . ; ' s p é c i a I i i é s n o u v e l l e s q p p a ( a 1 s s e r i t , . c o m m e l ' e x p l o i t a t i o n t l u ' 
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L e s p o s s e s s e u r s ' d ' u n t i t r e d e l ' I P S C . p e u v e n t b r i g u e r d e s p o s t e s d e - c a d r e s , d a n s 
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.' e n s c i e n c e s é c o n o m i q u e s . . , .. - - , . „ • -

Jusqu'à ces dernières années, les licenciés en sciences forensiques n'étaient que deux 
ou trois par volée. Il arrivait que des employeurs proposant des postes (polices canto
nales ou entreprises étrangères) n'obtiennent qu'une ou deux candidatures, voire au
cune. Mais, depuis, le nombre d'étudiants est monté en flèche (actuellement une di
zaine de licenciés par année), et si ce nombre reste relativement équilibré par rapport 

à la demande, les postes offerts peuvent être éloignés de la spécialité, ou sous-quali-
hés. En effet, beaucoup de places créées spécifiquement pour des criminalistes ont 
déjà été pourvues, notamment dons les polices cantonales. Ainsi, à moins que le 
marché de l'emploi ne se modifie structurellement (par exemple par une utilisation 
plus systématique des moyens scientifiques de détection et d'administration de la 
preuve dans les enquêtes judiciaires), les débouchés seront limités dans les dix pro
chaines années. 
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Licence 
Le nouveau plan d'études de la j 
licence en sciences forensiques 
introduit un système de crédits. 

On trouvera dans l'avant-dernière 
colonne les valeurs attribuées à 

chaque enseignement. 

EN SCIENCES FORENSIQUES ï œ année 
Chimie générale, C 

co 84 C 

TP de chimie générale, minérale et 10 308 TP 
analytique 
Chimie minérale générale, C 3 28 C 

Chimie analytique générale, C 3 28 C 

Physique expérimentale, C 9 92 C 

Physique expérimentale, TP 3 56 TP 

Chimie organique générale, C 8 84 C 

Mathématiques, C + Ex 11 92 C/56 EX 
Introduction au droit, C 6 56 C 

Informatique, C 6 28 C/56 Ex 

2 e année 

Méthodes statistiques, C (EPFL) 4 28 C/14 Ex 

Analyse instrumentale, C + TP 5 28 C/44 TP 

Chimie organique, TP 4 136 TP 

Droit pénal, C 1 1 1 12 C 

Droit pénal, EX 3 28 Ex 

Photographie/microscopïe, C 3 28 C 

Photographie, TP + Ex 5 5 6 TP/28 Ex 

Cours général de sciences forensiques, C 6 56 C 

SF - Méthodes d'investigation - 8 68 C 
identification individuelle, C + DP 
SF - TP méthodes d'investigation 10 280 TP 
police technique, fix. lieu 
Sciences forensiques, travaux personnels, S 5 45 S 

SF - Identification individuelle / objets 10 48 C/98 TP 

3e et 4? années 
SF, travaux personnels, S 7 66 S 

Microscopïe et analyse ultrastructurale, 2 1 5 C / 1 2 T P 
C et DP + TP 
Médecine légale, C + DP 6 56 C/DP 

Criminologie, cours générai, C 6 56 C 

Criminologie, méthodes de recherche, C 6 56 C 

SF - Microtraces, C, DP + TP 15 62 C/180 TP 

SF - Traces biologiques, C, DP 4- TP 10 3 6 C/98 TP 

SF - Incendies, explosions, C, DP 5 4 2 C/DP 

SF - Documents, C, DP 6 60 C/DP 

SF - Drogues, C, DP 3 24 C/DP 

Procédure pénale et 6 5 6 C/Ex 
droit pénal spécial, C + Ex 
Deux cours à option choisis par le 6 5 6 C min. 
candidat el acceptés par le Bureau 
Méthodes de séparation analytique, C 3 28 C 

SF - TP expertises, 4 e année 25 760 TP 

SF, travaux personnels, S 

co 7 9 S 

Criminologie, S 6 56 S 
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Programme 
des cours f J:-. 

D I P L Ô M E P O S T G R A D E té^ 
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m 

• 

t J i . . . . . . 

H 
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— 
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E N C R I M I N O L O G I E 

MOFTERES NON grade 

Sciences forensiques, cours spécial 4 à 6 36-40 C 

Intégration et déviance sociale, 6 56 S/TP 
séminaire avec TP 
Théorie et méthode de l'Intervention co

 

84 C 
psychosocia le 
Analyse de données multiples, C + TP co

 

56 C/56 TP 

Psychologie générale, C 6 56 C 

Psychologie de l'enfant, C 6 56 C 

Psychologie de la personne 

co 84 C 
et de son développement 
Psychologie sociale 1 6 56 C 

Sociologie générale, C 6 56 C 

Médecine légale 6 56 C 

Psychiatrie légale 6 56 C 

Matières de grade 

Criminologie, cours généra 6 56 C 

Criminologie, méthodes de 10 56 C/42 DP 
recherche, C + DP 
Criminologie, cours-séminaire 7 62 CS 

Pénologîe, C 6 5 6 C 

Pénologîe, TP/stage 6 
Sciences forensiques, cours général 6 56 C 

Intégration et déviance sociale, C 6 5 6 C 

Technique des sciences sociales, entretien 

co 84 C 

Statistiques !, C + TP 7 56 C/28 TP 

Statistiques II, C + TP 7 56 C/28 TP 
Introduction au droit 6 68 C 

Droit pénal général 13 140 C 

Procédure pénale et droit pénal spécial 8 84 C 

Introduction à la psychopathologîe 6 56 C 

• 1 
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D i p l ô m e p o s t g r a c i e 

D i p l ô m e p o s t g r a d e 

E N C R I M I N A L I S T I Q U E C H I M I Q U E 

Matières non gracie 

Introduction ou droit 6 56 C 

Droit péna! 1 1 1 12 C 

Droit pénal, Ex 3 28 Ex 

Procédure pénale ei droit péna spécial 6 56 C 

Chimie organique, TP 4 136C 

Méthodes statistiques 4 2 8 C / 1 4 E x 

Informatique 6 28 C/56 Ex 

Deux matières à option choisies par le 6 56 C min. 
candidat et acceptées par le Bureau 6 56 C min. 

Matières de grade 

S c i e n c e s forensiques, c o u r s général 6 56 C 

Sciences forensiques, cours spéciaux 
de criminalistique chimique 
Criminalistique chimique: séminaire et travai de dipôme 
Criminalistique chimique: travaux pratiques 

Analyse instrumentale 5 28 C/44 TP 

Microscopîe et analyse ultrastructurale 2 15 C / 1 2 T P 

Méthodes de séparation analytique 3 34 C 

Deux matières à option choisies par le 6 56 C mm 
candidat et acceptées par le Bureau 6 56 C mm. 

- . E N E X P E R T I S E D E S D O C U M E N T S 

M a t i è r e s n o n g r a d e 

Introduction au droit 6 56 C 

Droit pénal 1 1 1 12 C 

Droit pénal, Ex 3 28 Ex 

Procédure pénale et droit péna spécial 6 56 C 

Informatique 6 28 C/56 Ex 

Deux matières à option choisies par le 6 56 C m i n . 
candidat et acceptées par le Bureau 6 56 C min. 

Matières de grade 

Sciences forensiques, cours général 6 56 C 

Sciences forensiques, cours spéciaux, 
expertise des documents, écritures, signatures 
Expertise des documents: séminaire et travail de diplôme 
Expertise des documents: travaux pratiques 
Analyse instrumentale 5 28 C/44 TP 

Microscopîe et analyse ultra structura le 2 1 5 C / 1 2 T P 

Méthodes de séparation analytique 3 34 C 

Deux matières à option choisies par le 6 5 6 C min 
candidat et acceptées par le Bureau 6 56 C min 
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c . = : , - . c o u r s . ? i ' ' ! ••- - > • ; 

s - " = " s é m i n a i r e - ~> •* i * • > 
T P * - = , * t r a v a u x p r a t i q u e s 1 
E x " = ' e x e r c i c e s - ~ 1' „I 
D P ; d é m o n s t r a t i o n s . * 

p r a t i q o e s '! ; ! 

p o *; "' Z .==*' ! p r o f e s s e u r s o r d i n a i r e - SL - * * !"T " * ZT 
p a s - = ; ; ; p r o f e s s e u r a s s o c i é - » > ; ; 
p â s s 1. -* = - p r o f e s s e u r a s s i s t a n t s, " L ! 5 Z . < .< 

Ï', = I p n V a t - d d c e n t . , * = ^ ;- | ; • , •; ; ' ~ ;' 
m e r = m a î t r e d ' e n s e i g n e m e n t e w t d e r e c h e r c h e 
s u p , ", = . . s u p p l é a n t - ^ - * 
m a = ; m a î t r e - a s s i s t a n t . , - ' ! 
p a t = p r o f e s s e u r a s s i s t a n t , . . 
N N = n o n e n c o r e n o m m é 

RESPONSABLES ADRESSE 

Professeur Pierre Margot, directeur Bâtiment de chimie 6 9 2 4 6 0 0 6 9 2 4 6 0 5 Professeur Pierre Margot, directeur 
1 0 1 5 Lausanne 

M m e Aline Prodolliet, secrétariat 6 9 2 4 6 0 0 692 4 6 0 5 

t e l l e c t e u r s e r a a t t e n t i f a u fait q u ' u n e p a r t i e , d é s e n s e i g n e m e n t s d o n n é s d a n s é e 

c a d r é d u p l a n d ' é t u d e s d e s s c i e n c e s f o r e n s i q u e s . o u d e s d i p l ô m e s p p s t g r a d e s , s ë 

d o n n e h o r s d e s l o c a u x d e l ' I P S C , n o t a m m e n t : ; * ' ' . . . . 

• î e s c o u r s d e m é d e c i n e l é g a l e q u . C H U V ; Y .'• t > 

• t e s c o u r s d e s c i e n c e s a u C o l l è g e p r o p é d e u t i q u e , D o r î g n y ; 1 ' ' ' 

? l e s c o u r s d e d r o i t a u B F S H 1 , D o r i g n y ; 
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Grades décernés 

Les lettres regroupent les discipl ines appartenant à ce que l'on nommait autre
fois les «humanités»: philosophie, histoire, langues (anciennes et vivantes), 
archéologie, histoire de l'art, géographie. D'autres branches sont venues s 'y 
ajouter, traduisant I elargissment du savoir humain — à Lausanne' histoire et 
esthétique du cinéma, informatique, linguistique. 

La Faculté des lettres assure, dans une perspective historique et culturelle, la 
transmission et la maîtrise qualitative des connaissances dans les discipl ines 
qu'elle enseigne. 

• Elle prépare à certaines carrières ressortissant aux sciences humaines, 
notamment aux professions de l'enseignement; elle donne plus spécifique
ment une formation dans le domaine des langues, des littératures, et 
l'étude des civi l isations. 

• Elle développe à l'intérieur de chaque discipl ine, dans un esprit d'ouver
ture et dans le souci des interactions, les principes affinant le sens critique 
et les capacités de réflexion. 

• Elle insiste sur le développement des facultés d'analyse et de synthèse. 

• Elle transmet aux étudiants des outils intellectuels de type épistémologique 
et méthodologique. 

• Elle forme des étudiants aux exigences de la recherche. 

• Elle fournit des enseignements postgrades aboutissant à des diplômes de 
spécial isation. 

L'organisation des études bénéficie du principe de la liberté académique. 

Licence ès lettres 

Doctorat ès lettres 
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Quel plan 
d-études? 

L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

La Faculté des lettres offre un large choix 
de combinaisons d'études, il s'agit en effet 

de sélectionner une combinaison de trois 
branches parmi les vingt enseignées à 

Lausanne, l'une des trois devenant la 
discipline principale (celle dans laquelle 

on rédige un mémoire en fin d'études), les 
deux autres représentant les disciplines 

dites secondaires. 
Ce choix s'élargit si l'on considère que le 

Règlement de Faculté permet aux étudiants 
d'emprunter l'une des disciplines 

(secondaire ou principale} au programme 
d'une autre Faculté, lausannoise ou 

romande (si cette discipline n 'est pas 
enseignée à Lausanne). 

L'une des deux disciplines secondaires 
peut être remplacée par un choix 

d'enseignements qui complètent la 
discipline principale Ce choix 

d'enseignement est appelé soutien (art 39 
du nouveau Règlement de la Faculté). 

On tiendra compte cependant d'une 
limitation de caractère administratif: les 
étudiants qui se proposent d'enseigner 

dans les établissements secondaires 
officiels du canton de Vaud devront 

impérativement mettre au programme de 
leur licence deux branches enseignables, 

dont au moins une langue. Dans la liste 
ci-contre, les branches enseignables sont 

entourées d'un cadre plus épais et 
grisées. 

m 

I; 
à-

Complément de « j jpi ' î 
formation en - . " j t ^ 

langues classiques 
:-\ 

: . . ï . i , ; 

m . 

•HÏSTOIRE' . ET LÎTŒRATURE I. 
RÊE ' ' 

FRANÇAIS 

ARCHEOLOGIE 
CLASSIQUE ET 

PROVINCIALE ROMAINE 

J E ET » 
LITTÉRATURE ? 

• LATINES -

'LANGUE E l 
lUTlRATURE 
"GRECQUES 

. 4ANGUFEF" 
H n f i f f l U R F 
Italiennes" 

;et,! 

1ittêraïurë' 
> anglaise " 

lARGUEjET, 
,ÛTTÉRATURE . 
^ALLEMANDES ' 

LANGUES ET 
CIV1USATS0NS 

SLAVES (RUSSE) 

LANGUES ET 

ORIENTALES 

HISTOIRE 
DE L'ART 

ET ESTHETIQUE 

-ANCIENNE 

;et 
littérature 
espagnoles 

r ET SCIENCES » 
DES RELIGIONS' 

ET METHODES 
MATHÉMATIQUES 

CIRE DE FORMATION DES 
MAÎTRES D'ÉDUCATION 

PHYSIQUE CLSNE 

- DIPLOME FEDERAL 1 ' 
DEJMTRÈD'ÉDUCATWÉ 

• PHYSIQUE ~ - * 

Attention! Les études û 
'ECALpour l'obtention de 

ce brevet ne peuvent être 
menées en même temps 
que les études de lettres. 
En revanche, le brevet, 
une fois obtenu, pourra 
remplacer la 2e branche 
secondaire. 

! ArLSZ au Règlementde IQ Faculté des lettres:«Pour pgtjybï SÊ PRÉSELEFC aux examens dégrade, te candide àJA"l|; 
kènce-èsïetrrès-qui S'eWimmarnculé'SURLRJ base rf^qn diplôme de fin D'études SKONDDÏRES le latin raligure pas .et 
! qui c'a pas suivi de cours spèdaùx̂ dê latin au niveau seconïfaire"es| tegu d'acquérir ukornplémentde fonrafion en) 
;1ànXs!il se, propose * D E F E 
;yal,Fhïsfôîreanciennê .l*acdiéofĉ [eJI*̂ ïîê i'espâgno!£l&l|nguîsli'qu|. ; ; " X " fl « * * - * >* • 
^Kco'mplîmïnri&FONMHONÈ'laîm peut-être remplacé pafu| ffirnptémeïitde îorrffitîon *N*GRE€ cmcïen̂ pcnjpl̂  
é̂tutRantŝ rt ffsWelcMënne "otfeh archéologie. Oikûmpfëmeriî deforrratipri e'n̂ teCancieh MconsSÉ aux éfu-
D̂FÔNTŜ utcfioïsuïiïiritCîustoîr&andenneoul'̂ irehéologîeDEKŜ UEcppimëdfeacËrrepnEdpafé.̂  *> •••-J» "* H 

^LefcprnplerriÈïiî delfôÊatioieaiafintoâen arec ancien ç i^urée;|jèjfetàci& SOIT'quatre sennsftœ^ Lo-pr»-
Jnière f|mé|auj™^^ les ès-
*çipljneŝ uitédamenfcè!c^^ moment'ae 
;ltinscTi>ion"AUX*examéiis*DE 2e;cèrffiditsdôniIcïisou lès disciplines quî dqrtentce rampléroeot^E^c^atforvj « 



Structure 
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L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

Application du nouveau règlement 

Choix des disciplines ' i j P 

m 
Début des études '• m"^ 

Choix de la discipline principale 

Structure des examens 

Structure des études A 

A p r è s u n échec dans une autre Faculté... j j j ^ ^ 

Examen complémentaire de langue ̂ ^-^ 

Q u ' e s f - c e que le soutien? [ TÈkL 

Le nouveau règlement de la Faculté des lettres du 1 e r |anvier 1995 s'applique à tous les étudiants qui commenceront leurs études à 
partir du semestre d'hiver 1 9 9 5 - 1 9 9 6 . Ce règlement peut également s'appliquer aux étudiants entrés à la Faculté au semestre d'hiver 1994-1995 ou 1993-1994, s'ils manifestent, avant la reprise des cours en octobre 1 9 9 5 , leur intention de 
poursuivre toutes leurs études selon le nouveau règlement. 

A n c i e n r è g l e m e n t 

3 disciplines O principale et 2 secondaires). 
Une seule (obligatoirement une branche secondaire) 
peutêlre extérieure à la Faculté. 

Les trois disciplines commencent en même temps. 
Le choix de la discipline principale s'effectue au plus tard après les examens de Ie' certificat (début du 6e 

semestre). 

1 épreuve de contrôlée^ organisée à la fin de la 1 1 6 année! 
dons,chaque discipline. Elle n'est pas éliminatoire; mais sert ; 
à confirmer le choix de la discipline. , i 

-Les examens de 1 « certificat doivent être passés entré le 4e i 
et le 6« semestre pour les trois disciplines. ., , | Les examens de 2e certificat dans les branches j secondairesse passent trois setnestres au moins après j l'obtention du 1èr certificat. 7 semestres en tout au i yiinimum.% ,. ',>•>>•*?, , ;• "• j j 
Les examens de 2 e certificat dans la branche principale se j 
passent quatre semestres au-moîns après l'obtention duT e'< j 
certificat. 8 semestres en tout nu minimum, 12 au \ maximum, congés non compris. - *; • « * < 

• ̂ Obligation de réussir tous jes examens de 1a certificat ' avantcfe se présenter à un 2* certificat. 
Terminer par la dïc jphh e; principale^ m ém oi re et examens- <" 
pouvant être dissociés. 

[•.MûcÏÏetêéM^ dans uneaulre faculté dés sciences - * ; humaines ne permet qu'une seule tentative au 1 « examen 
[ G la Faculté. '••->• •• * - - - - - * 4 

Bcamh'cànpîém^h^êeîttngtKol^ûké\m ; 
I, l'étude d'une langue gui,ne figurait pas à l'examen de fin 
? d'études secondaires*. ' ' " " • 

N o u v e a u r è g l e m e n t 

3 disciplines (1 principale et 2 secondaires, ou 1 principale, 1 secondaire et 1 soutien). La discipline principale peut être choisie à l'extérieur de la Faculté. 
il est possible ée commencer une discipline secondaire ou la discipline de soutien au 3e semestre seulement. 
Si l'on choisit la formule 1 discipline principale + 1 discipline 
secondaire + 1 discipline de soutien, la branche principale doit impérativement être choisie à la fin du 2e semestre, 
puisqu'elle conditionne le choix des enseignements qui 
constitueront le soutien. 

Une attestation de fin de lte année est délivrée dans les 
disciplines internes à la Faculté. 
Les examens de 1 e i certificat doivent être passés entre le 4 e 

et le 6 e semestre pour les trois disciplines 
flans l'une des trois disciplines, un examen anticipé doit être passé à la fin de la l'" année, il s'agit d'une partie de 
l'examen de 1 e i certificat (représentant 1 / 4 ou 1 / 3 
environ de l'examen total). Les examens de 2« certificat dans les branches secondaires se passent deux semestres au moins après l'obtention du 1er certificat. 6 semestres en tout au minimum. 
Les examens de 2e certificat dans le branche principale se 
passent quatre semestres au moins après l'obtention du 1 e ' 
certificat. 8 semestres en tout au minimum, 12 au maximum, congés compris 
Les examens de 1er et de 2e certificat peuvent se passer dans une même discipline avant d'avoir réussi tous /es 1™ certificats. 
Terminer par la discipline principale, mémoire et examens 
pouvant être dissociés. 

Un échec définitif dans une autre faculté ou haute école (n'importe laquelle) ne permet qu'une seule tentative ou 
l e r e x a m e n à l a Faculté. 

Il n'y a plus d'examen complémentaire de langue. 

Le soutien est une discipline à part entière. Il représente la même charge horaire et impose le même nombre d'examens 
qu'une discipline secondaire, Le choix de cette formule n'implique pas des études plus courtes ou plus «faciles». 
Le soutien est constitué d'un ensemble d'enseignements, pris à l'intérieur ou à l'extérieur de lo Faculté des lettres, liés étroite
ment à la discipline principale et venant «soutenir» le mémoire, dont on doit connaître le domaine. L'adoption de cette formule impose que l'étudiant choisisse tôt sa discipline principale: à la fin du 2e semestre au plus tard. 11 s'adresse donc à 
des étudiants motivés, sûrs de la direction qu'ils veulent prendre et désirant acquérir un profil de chercheur ou de spécialiste. 
Exemple: un futur géographe peut opter pour la géographie (branche principale), la géologie (en Faculté des sciences, branche 
secondaire) et un ensemble d'enseignements appuyant la géographie (informatique, science politique, démographie, etc.) 
Le choix des enseignements constituant le soutien fait l'objet d'un «contrat» entre le président de la section de la discipline 
principale et l'étudiant; le premier s'engage à reconnaître la validité des enseignements suivis et des examens réussis. Le se
cond s'engoge à suivre le programme tel qu'il est défini dans le contrat. 

Les sections sont en droit de ne pas offrir de discipline de soutien. Par ailleurs, elles peuvent poser des conditions particulières (résultats, assiduité, etc.) pour accéder à la discipline de soutien! 
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Philosophie 

Histoire 

Français moderne I 
et littérature comparée 

Français médiéval 

Histoire ancienne 

Archéologie classique ! 
et provinciale romaine j 

Langue et littérature latines 

La section de philosophie propose aux étudiants une formation systématique et rigoureuse à la tradition de 
la pensée occidentale, de l'Antiquité à nos jours. L'enseignement des deux premières années est axé sur les 
«tournants» de l'histoire de cette pensée, dont il expose les positions fondamentales; il initie également à la 
logique mathématique moderne et à l'épisfémologïe (étude critique des sciences). Il permet aussi aux étu
diants d'acquérir une méthode critique d'interprétation des textes L'enseignement dispensé en licence offre 
la possibilité de se spécialiser histoire de (a philosophie (selon ses diverses périodes), phénoménologie, 
herméneutique (Interprétation des textes], fhéorie de la connaissance et philosophie du langage, esthé
tique, etc. 

L'enseignement d'histoire est organisé par tranches chronologiques Moyen Age, Histoire moderne 
( 16a-1 8® siècles) et Histoire contemporaine (19e-20e siècles] Cours, séminaires et travaux pratiques por
te/)) sur l'histoire générale, suisse et régionale, place étant faite à l'histoire extra-européenne. Les étudiants 
sont amenés à se familiariser avec une méthodologie moderne qui va de l'anthropologie à l'histoire reli
gieuse et à l'étude des réalités socio-économiques. La recherche occupe une place importante dans la vie 
de lo section, tant au niveau des mémoires que des thèses Au cours de ces dernières années, quelques 
points forts se sont dégagés: mentalités religieuses au Moyen Age, histoire de ia Maison de Savoie, éco
nomie de l'Ancien Régime, industrie et société aux 19 e-20 e siècles, Image de la Suisse depuis 1 848, so
ciabilité dans la Suisse contemporaine. 

La section de français comprend des chaires de littérature [du 16e siècle à nos jours], de linguistique fran
çaise et de littérature comparée Outre la formation de base en histoire littéraire et en lecture de textes, la 
section offre des enseignements et poursuit des recherches dans les domaines suivants la littérature du 16e 

siècle et ses rapports avec la Renaissance et l'humanisme, l'anthropologie historique de la culture, la stylis
tique historique, la théorie de la littérature et de l'interprétation, la littérature romande, les rapports entre les 
littératures européennes, les rapports de la littérature et des arts, la pragmatique, la linguistique textuelle et 
la linguistique dans ses rapports avec la rhétorique et la littérature 

Le français médiéval a un double statut à l'UNIL d'une part, la discipline est largement intégrée au cursus 
des études littéraires de la section de français moderne; d'autre part, ie français médiéval dispense un en
seignement spécialisé dans la perspective de la philologie romane Les points forts de ce programme sont 
l'étude de la langue d'oil et de sa littérature, celle de la langue et de la littérature d'oc, et la mise en valeur 
de la période du moyen français Une place particulière est faite, dans la recherche, aux techniques de 
l'ordinateur, notamment en lexicographie (recensement et étude analytique des mots d'une langue) 

L'histoire ancienne a pour mission de familiariser les étudiants avec les civilisations grecques et romaines, 
de la guerre de Troie (environ 1200 av J.-C ] à la chute de l'empire romain [476 ap. j.-C ). Un séminaire 
d'introduction, qui offre un survol général de la période, est proposé aux étudiants d'histoire ancienne et 
d'histoire générale Pour les étudiants spécialisés en histoire ancienne, une série de cours et de séminaires 
porte sur des sujets spécifiques touchant à l'histoire événementielle, à l'historiographie [étude des travaux 
des historiens) et à l'étude des mentalités Des séminaires d'épigraphie [étude des inscriptions antiques] et 
de numismatique (étude du monnayage antique] apportent à notre connaissance du passé un éclairage 
concret. La collaboration avec les disciplines enseignées dans lo section des sciences de l'Antiquité, avec 
d'autres disciplines de la Faculté ou même avec d'autres facultés (théologie) élargit le champ de référence. 

Les enseignements en archéologie classique assurent une formation de soutien dans les différentes disci
plines des sciences de l'Antiquité. D'une part, ils couvrent le champ de l'histoire de l'art antique, d'autre 
part ils s'ouvrent sur les activités de terrain, notamment dans le cadre de l'Ecole suisse d'archéologie en 
Grèce fouillant à Erétrie La genèse et la fonction des différentes imageries constituent une spécialité lau
sannoise largement reconnue à l'étranger Le traitement de ces imageries au moyen de l'informatique fait 
l'ob|et de plusieurs recherches en collaboration avec l'EPFL. 
L'enseignement de l'archéologie provinciale romaine comprend cinq domaines 
• l'étude des provinces de l'Empire, pour mieux évaluer les phénomènes d'acculturation des populations 

indigènes et, d'une façon plus générale, pour replacer les événements archéologiques dans leur 
contexte historique et socio-culturel, 

• l'étude des srructures archéologiques [architecture civile et militaire, urbanisme, occupation du sol, né
cropoles, etc.) pour faciliter l'identification, la compréhension et la mise en parallèle des découvertes, 

• la connaissance du mobilier archéologique (céramique, verre, bronze, etc.) pour préparer à l'analyse 
ei à ia publication des objets mis ou |our par les fouilles; 

• la connaissance des techniques de fouilles et de laboratoire par des cours pluridisciplinaires, des tra
vaux pratiques et des visites de laboratoire, 

• l'organisation annuelle de fouilles archéologiques en Suisse et à l'étranger 

Les études de latin s'adressent à des bacheliers au bénéfice d'une formation dans cette langue acquise 
dans le degré secondaire. Le champ d'étude couvre l'ensemble de la littérature latine, des origines jusqu'au 
6 e siècle avec des ouvertures sur la littérature latine du Moyen Age et de la Renaissance, dans une double 
perspective, perception des phénomènes linguistiques saisis dans leur diachronie [évolution dans le temps], 
connaissance des phénomènes littéraires considérés dans leurs ressources expressives, leur relation au 
contexte culturel et historique, leur survivance dans la tradition européenne 
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Langue et littérature grecques 

Langue et littérature italiennes 

Langue et littérature espagnoles 

Langue et littérature allemandes 

Langue et littérature anglaises1 

Langues et civilisations slaves (russe) 

Langues et civilisations orientales 
(études indiennes) ù 

Histoire et sciences des religions 

Linguistique 
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l'enseignement du grec cherche à élargir et à parfaire les connaissances acquises pendant la scolarité se
condaire. dans l'approche des textes littéraires ou philosophiques, on favorise l'ouverture vers les connais
sances et les points de vue nouveaux offerts par la linguistique, l'anthropologie ou la sociologie, mais aussi 
la rigueur dans l'initiation au travail philologique de l'établissement du texte et dans les connaissances tech
niques de la langue, aussi bien en syntaxe qu'en sémantique. 

la section d'italien assure la transmission et la maîtrise des connaissances, y compris celles d'ordre épisté-
mologique et méthodologique, portant sur huit siècles de langue e) de littérature italiennes. sur le plan de 
la recherche, les domaines privilégiés sont actuellement la renaissance, le 17 e et le 19 e siècles, ainsi que 
la littérature contemporaine hors d'italie (littérature de 1a suisse italienne et des italophones dans le monde). 
la section possède l'unique «centre de documentation sur les écrivains de langue italienne à l'étranger» de 
niveau académique. 

L'enseignement de littérature porte essentiellement sur les auteurs de l'époque classique (15* et 17e siècles), 
ainsi que sur le 19e et le 20 e siècles. en philologie et linguistique, l'accent est mis sur certains aspects de 
l'espagnol moderne (phraséologie, formation de mots, sémantique et lexicologie, morpho-syntaxe, langage 
de la presse, langues régionales, conflits linguistiques, etc.) 

L'un des principaux atouts de la section est sa situation particulière à lausanne, ou carreFOur de différentes 
cultures européennes, dans la partie francophone de la suisse plurîlingue. le cours normal des études me
nant à la licence et au doctoral s'adresse donc aussi bien aux étudiants de langue maternelle française 
qu'à ceux de langue maternelle allemande par ailleurs, le centre de traduction littéraire, rattaché à la sec
tion, propose régulièrement des cours dans le domaine de la traduction littéraire 

la section offre des cours et des séminaires sur des su|ets de littérature d'expression anglaise, américaine et 
post-coloniale, ainsi que sur lo littéRAture anglaise médiévale et lo sociolinguishque la plupart des cours 
sont destinés aux étudiants de l e t et de 2« cycles, mais la section organise, en collaboRAtion avec les 
autres universités romandes, quelques cours et séminaires de 3 e cycle, et il est possible d'y préparer une 
thèse de doctorat. quoique la majorité des étudiants ne soit pas de langue anglaise, tous les cours se don
nent en anglais; une bonne connaissance de cette langue est donc nécessaire pour y être admis 

la section accueille des étudiants n'ayant aucune connaissance préalable de russe son ob|ectif principal 
est d'initier aux études russes l'objet d'enseignement est, en première paRTie, la langue elle-même, puis la 
littérature et la culture prennent la place la plus importante. cette dernière est étudiée aussi bien à travers 
les oeuvres littéraires qu'avec les méthodes linguistiques une collaboration étroite avec l'université de 
saint-pétersbourg permet aux étudiants d'y effectuer des séjours dans le cadre de leurs études 

la section de langues et civilisations orientales, qui compte une chaire de sanscrit et une chaire d'études 
bouddhiques, assure en premier lieu une formation en langue et littérature sanscrites. cette formation, qui 
peut être complétée par l'apprentissage du tibétain ou du hindi, offre à l'étudiant une ouverture sur divers 
aspects de la culture indienne, en inde même et dans les prolongements que cette civilisation a connus hors 
de l'inde, notamment par l'expansion du bouddhisme 

la branche «histoire et sciences des religions» — qui ressortit à la section de langues et civilisations orien
tales — vise l'étude historique et scientifique, philosophique et théologique des faits religieux, en invitant à 
la réflexion critique, à la confrontation et à la rencontre entre cultures et religions. le programme d'études 
familiarise l'étudiant avec les différentes méthodes utilisées dans la recherche en histoire et sciences des re
ligions, il lui fournit la compétence nécessaire pour utiliser une méthode d'investigation appropriée. la re
cherche doit comporter à la fois l'étude des phénomènes eux-mêmes et celle des sources écrites. l'une ou 
l'outre approche peut dominer, mais les deux demandent des connaissances linguistiques dans le domaine 
choisi. 

la linguistique étudie le langage humain du point de vue de la diversité des langues et de leurs utilisations 
la section de linguistique offre un enseignement complet (branche de la licence ès lettres) dans le domaine 
de la linguistique générale avec des options possibles, lors de la deuxième partie des études, en linguis
tique appliquée ou en linguistique historique (indo-européenne). en première paRTie, l'enseignement est prin
cipalement orienté vers l'approche fonctionnelle en phonologie, morphologie et syntaxe. il est complété par 
une introduction à la linguistique historique en deuxième partie, les sujets de cours et de séminaires sont 
plus diversifiés (sémantique, sociolinguistîque, linguistique informatique, questions particulières de linguis
tique appliquée ou de linguistique historique) en relation avec les sujets de recherche des enseignants, mé-
morants ou doctorants 
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Histoire de l'art CBS Les enseignements couvrent le champ des arts visuels depuis lo période paléochrétienne |usqu'à nos jours. 
Ils portent sur des problèmes d'histoire des techniques, d'analyse formelle et iconographique et d'histoire de 
la critique et de l'historiographie L'accent est mis sur la situation de l'œuvre dans ses divers contextes, his
torique, politique, social, économique, scientifique, intellectuel et culturel. La première année introduit à la 
connaissance des instruments de travail, des méthodes et de l'histoire des formes. Le premier certificat se 
caractérise par une orientation généraliste, tondis que la seconde partie des études permet une spécialisa
tion relative. L'histoire de l'art monumental régional (urbanisme, architecture civile, militaire et religieuse) 
constitue une spécialité lausannoise, et prépare aux travaux de publication et d'évaluation du patrimoine 
Un cours de muséologie est destiné aux futurs conservateurs 

Histoire et esthétique du cinéma > La discipline Histoire et esthétique du cinéma assure enseignement et recherche dans les domaines de l'his
toire du cinéma («archéologie», «Invention» et développements), des analyses filmiques, des théories et es
thétiques du cinéma et dans celui des rapports entre films et sociétés, représentations collectives et idéolo
gies. Huit heures de cours sont proposées aux étudiants, de l'introduction aux études cinématographiques 
ef filmiques ( 1 f e année) aux cours généraux ef séminaires, ainsi que deux heures de T P. et un séminaire de 
recherche pour étudiants ayant franchi le cap du I e ' certificat Un centre de documentation (livres, bro
chures, revues, press-books, films, video, cassettes son, etc.) est à disposition. 

Géographie SH| L'Institut de géographie offre une formation théorique et pratique en géographie physique et humaine lar
gement ouverte sur un ensemble de disciplines connexes issues d'autres facultés et universités suisses, qui 
viennent renforcer la spécialisation progressive dans l'un ou l'autre de ces deux domaines II se spécialise 
dans les champs de recherche suivants le quaternaire et lo climatologie pour la géographie physique, les 
villes et l'urbanisation, les processus de localisation et les transports pour la géographie humaine et sociale, 
lo Suisse, le Canada et le Sahel pour la géographie régionale Une grande importance est accordée à la 

IHB formation en analyse quantitative et en cartographie automatique A côté des cours généraux, les études 
m[ comprennent des travaux pratiques sur les roches et minéraux, les techniques statistiques, informatiques et 

cartographiques, des excursions et travaux sur le terrain 

Informatique et 1 
méthodes mathématiques ^ 

L'unité d'enseignement est chargée de cours en informatique et en méthodes quantitatives (statistiques et 
méthodes expérimentales), mathématiques et logiques dans leurs applications aux sciences humaines 
L'unité de recherche s'occupe de recherches fondamentales et appliquées dans le domaine de la synthèse 
de la parole L'objectif est de créer une synthèse de la parole française naturelle. On privilégie le travail sur 
micro-ordinateur. 

Introduction aux j 
langues anciennes: latin 

Ce cours, de deux heures hebdomadaires et d'une durée de deux ans, s'adresse aux étudiants qui n'ont 
pas le latin au programme de leur maturité et qui entreprennent des études en histoire, histoire ancienne, ar
chéologie, langues romanes (français, français médiéval, italien, espagnol) ou linguistique En l r e année, 
le cours aborde l'étude des éléments de la langue latine en s'appuyant sur la lecture de textes d'auteurs et 
de documents antiques ou médiévaux En 2 e année, il offre, par le biais de la lecture de textes, complétée 
par une information thématique, une ouverture sur la littérature latine, l'historiographie romaine, la diploma
tique Selon leurs intérêts personnels et l'orientation de leurs études, les étudiants ont le choix entre trois va
riantes 
1. latin ef langues romanes (pour étudiants intéressés par la littérature ef la linguistique); 
2. latin et histoire (pour étudiants intéressés par l'histoire, antique ou médiévale, et l'archéologie]; 
3. latin et traduction (destinée à qui opte pour un apprentissage systématique de la langue latine débou

chant sur une connaissance personnelle de la culture latine). 

Introduction aux 
langues anciennes: grec 

L'enseignement universitaire du grec ancien est réservé à des étudiants ayant commencé l'étude du grec au 
niveau secondaire ou au début du gymnase, ce qui disqualifie les étudiants qui découvriraient trop tard l'in
térêt du grec pour leur formation et la poursuite de leur cursus universitaire. Pour remédier à ce défaut ef ou
vrir ie grec à tous, un cours d'initiation au grec o été prévu. Cette formation dure deux ans, à raison de 
quatre heures en première année et deux heures en seconde. Au terme de ces deux ans, l'étudiant est ca
pable de lire des textes courants S'il souhaite se spécialiser davantage, il peut envisager de s'inscrire aux 
cours ordinaires de grec ancien. 
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Attestations de \ 
complément de licence 

Attestations pour gradués 
d'universités étrangères rj-

En dehors de la licence proprement dite, la Faculté des lettres délivre une attestation 
de complément de licence et une attestation pour gradués d'universités étrangères. 
On trouvera ci-dessous les extraits du Règlement de Faculté qui portent sur ces forma
tions complémentaires, ainsi qu'un avertissement destiné aux étudiants qui désirent en
seigner dans un établissement secondaire officiel vaudois. 

Art. 7 2 du Règlement de la Faculté des lettres: «Tout licencié ès lettres de l'Université 
de Lausanne peut être autorisé, sur demande écrite adressée au Décanat, à subir les 
épreuves prévues pour la licence ès lettres dans une discipline enseignée à la Faculté 
qui ne figure pas à son diplôme de licence. Le Décanat peut mettre au bénéfice du 
présent article le porteur d'un titre qu'il juge équivalent à la licence ès lettres de l'Uni
versité de Lausanne. Le candidat peut se présenter à l'examen du premier certificat 
après deux semestres d'études au moins; à celui du second certificat, dès la fin du 
quatrième semestre d'études La durée de préparation d'un complément de licence ne 
doit pas excéder 8 semestres. Pour avoir droit à l'attestation, le candidat doit obtenir 
la moyenne de 6 pour chaque certificat.» 

Art 7 3 du Règlement de la Faculté des lettres: «Les gradués d'une université étrangè
re désireux de parfaire leur formation dans le cadre de la Faculté doivent fournir préa
lablement un projet d'études. Le cas échéant, le Décanat charge un professeur de 
préparer un programme adapté. Au terme du séjour, une attestation certifiée par le 
Rectorat est délivrée à l'intéressé Cette attestation ne constitue pas un grade universi
taire » 

l'enseignement secondaire 
Brevet d'aptitude à Les dispositions suivantes s'appliquent aux licenciés ès lettres qui veulent faire carriè

re dans l'enseignement officiel vaudois. 
Selon la législation actuelle, le licencié doit avoir obtenu le brevet d'aptitude à l'en
seignement secondaire. Celui-ci est délivré par le Département de l'instruction pu
blique et des cultes (DIPC) aux candidats qui ont satisfait aux exigences du règlement 
du séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire (SPES) 
Les candidats à ce brevet doivent être porteurs d'une licence dont le programme 
comporte au moins deux disciplines fondamentales enseignées dans les établisse
ments secondaires officiels vaudois, dont au moins une langue. 
Ces disciplines fondamentales sont: 

philosophie, histoire, français ou français médiéval, histoire ancienne, latin, grec, 
italien, allemand, anglais, histoire et science des religions (avec option: christianisme), géographie. 
Les candidats au brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire ayant obtenu le cer
tificat d'études théologiques comme l'un des trois certificats constitutifs de leur licence 
peuvent le faire valoir en lieu et place de l'une des deux disciplines fondamentales 
requises, à condition que l'autre soit une langue. Il en est de même pour ceux qui 
ont obtenu le diplôme de l'ECAL; la convention du 9 mai 1 9 9 2 passée entre la Fa
culté des lettres et l'ECAL précise les modalités d'application du règlement. 
Les étudiants remplissant les conditions d'admission à la Faculté des lettres peuvent 
combiner les études de lettres avec la préparation du certificat d'études en art el 
science, du diplôme fédéral no 1 de maître d'éducation physique ou du brevet pour 
l'enseignement de la musique. Le cas échéant, ces diplômes tiennent lieu de bronche 
secondaire La licence ainsi obtenue est libellée comme suit: licence ès lettres d'en
seignement avec éducation physique, licence ès lettres d'enseignement avec mu
sique. Les candidats à cette licence doivent obligatoirement inscrire une langue dons 
leur programme d'études, le choix de la troisième branche est libre 

Ecole de français moderne (EFM) ^ 
Cours de vacances ' / * 

On trouvera une description de la formation offerte par l'Ecole de français moderne 
(EFM) et du contenu des Cours de vacances dans le chapitre séparé qui est consa
cré à ces deux unités d'enseignement rattachées à la Faculté des lettres. 
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Soucieuse de stimuler la recherche, d'encourager la relève universitaire, de créer des 
structures favorables à l'accueil des étudiants postgradués suisses et étrangers, de fa
voriser les contacts entre les chercheurs, de s'ouvrir vers la société dans une perspecti
ve évolutive, la Faculté des lettres propose un diplôme de spécialisation. 

Les programmes s'étendent sur une durée maximale de deux ans et correspondent à 
environ 1 5 0 heures d'enseignement distribuées en unités capitalisables. Ils ne sont 
pas permanents, mais déterminés par les besoins des chercheurs et les possibilités 
des enseignants. 

Les candidats doivent être titulaires d'une licence ou d'un titre jugé équivalent. Ils doi
vent être immatriculés à l'Université de Lausanne et s'y acquitter des taxes et droits 
d'inscription forfaitaires en vigueur. Ils prennent contact avec la direction scientifique 
qui décide des admissions. 

Le candidat au diplôme de spécialisation doit avoir suivi d'une manière active les en
seignements prévus par la direction scientifique, qui statue sur leur distribution en uni
tés capitalisables. 

Ces unités capitalisables peuvent être constituées, selon les cas, par un séminaire 
local de niveau postgrade; un séminaire de niveau postgrade dans une autre univer
sité, suisse ou étrangère; un séminaire, un cours ou un stage de terrain organisé par 
les 3 e cycles romands; un séjour de recherche dans une institution étrangère à l'Uni
versité de Lausanne; un stage professionnel certifié; une autre activité correspondante. 

Le candidat élabore, d'autre part, un travail scientifique personnel sous la direction 
d'un professeur de la Faculté (mémoire scientifique, protocole de recherche, chapitre 
de thèse, mise sur pied d'une exposition, édition d'un texte, traduction, etc.); ce tra
vail est une étape de la thèse ou une première recherche d'importance limitée 

Le 3 e cycle romand de lettres propose un enseignement postgrade dans toutes les dis
ciplines des lettres aux doctorants et chercheurs des universités romandes ainsi que de 
l'Université de Bâle. Ces enseignements sous forme de colloques, cours ou séminaires 
sur le terrain peuvent faire partie intégrante de certificats de spécialisation délivrés par 
les universités. Les participants sont indemnisés de leurs frais et le coût des cours est 
pris en charge par le 3 e cycle. 

Des cours postgrades et des cours de formation pour les enseignants du canton de 
Vaud sont organisés chaque année par la Faculté des lettres (voir la brochure «Horai
re des cours»]. 

Art. 7 8 du Règlement de la Faculté des lettres: 

Le candidat au doctorat doit satisfaire aux conditions suivantes: 

a) être porteur d'une licence ès lettres délivrée par l'Université de Lausanne ou d'un 
titre jugé équivalent par le Conseil; 

b) fournir un curriculum viras; 
c) avoir obtenu l'agrément d'un directeur de thèse sur un pro|et détaillé; 
d) obtenir du Conseil qu'il enregistre ce sujet. 

Le directeur de thèse doit être l'un des professeurs ordinaires, extraordinaires ou asso
ciés de la Faculté. 
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Institut Benjamin Constant (IBC) J 

Institut d'études médiévales (IEM) 

Centre de recherches sur les lettres 
romandes ICRLR) 

Institut d'archéologie et d'histoire 
ancienne (IAHA) 

Centre de traduction littéraire 

de Lausanne (CTL) J 

Institut de linguistique et des sciences 
du langage (ILSL) 

Institut de géographie (IGUL) 

Institut suisse pour l'étude de l'art 
(ISEA) 

A h Faculté des lettres sont rattachés des centres et des instituts dont la vocation est 
essentiellement la recherche lis publient des travaux scientifiques et mettent une importante 
documentation à disposition des étudiants et des chercheurs. 

L'Institut Ben|omin Constant est rattaché à la section d'histoire de la Faculté des lettres. Il a une 
double vocation de centre de documentation ET de recherches II collabore aux Œuvres 
complètes de Benjamin Constant et publie des instruments de travail (chronologie, catalogue des 
manuscrits), sur la base de données informatisées, accessibles aux chercheurs. Il fait paraître 
depuis 1980 une Bibliographie critique et analytique régulièrement mise à jour et édite les 
Anna/es Benjamin Constant 11 propose des sujets de mémoires de licence et de thèses, reçoit les 
chercheurs et les étudiants et met à leur disposition une importante documentation. Il tend à 
élargir le champ de ses recherches à la période des 18 e et 19« siècles, dans une optique 
interdisciplinaire. 

L'Institut d'études médiévales (IEM), créé en 1993, regroupe les chercheurs qui, à l'Université de 
Lausanne ou en contact étroit avec ses institutions, s'intéressent au Moyen Age et à la 
Renaissance (jusqu'en 1536, date de L'arrivée de la Réforme à Lausanne). Les différentes sections 
de la Faculté (philosophie, histoire, histoire de L'art, français médiéval, italien, allemand, anglais, 
espagnol) collaborent à la vie de l'IEM par le biais de séminaires, colloques, recherches 
communes, publications. L'IEM organise régulièrement des séances de séminaire pour 
doctorants ou chercheurs avancés. L'IEM se préoccupe également de fournir aux étudiants 
l'ensemble de la documentation concernant cours et séminaires portant sur le Moyen Age, ce qui 
devrait leur faciliter LA composition de leur discipline de soutien dans ces domaines. L'IEM est 
rattaché à la section d'histoire de LA Faculté, qui se charge d'en coordonner les activités. 

Le CRLR travaille à la mise en valeur du patrimoine littéraire romand en publiant des inédits, des 
travaux scientifiques ET critiques sur des fonds d'archives déposés dans les départements des 
manuscrits des bibliothèques ou donnés au Centre par les familles des écrivains. Il se préoccupe 
également d'orienter les chercheurs suisses et étrangers dans leurs travaux sur la littérature suisse 
d'expression française 

L'IAHA regroupe l'archéologie classique, l'archéologie provinciale-romaine et L'histoire 
ancienne Ses activités principales sont centrées sur les fouilles en Suisse, en France, en Grèce 
[Ecole suisse d'archéologie), voîre dans d'autres pays [Asie centrale). 
L'IAHA s'occupe aussi de muséographie et poursuit des recherches de pointe dans plusieurs 
domaines (voir pages consacrées aux enseignements). 

Depuis 1989, la Faculté des lettres est dotée d'un institut spécialisé dans la traduction littéraire Le 
Centre de traduction littéraire de Lausanne veut relever le défi d'une Europe dans laquelle la 
qualité aussi bien que la quantité des traductions sont appelées à jouer un rôle de plus en plus 
grand C'est dans cet esprit que le CTL organise des séminaires, des conférences ET des 
colloques, créant ainsi un lieu de rencontre entre traducteurs, auteurs ET éditeurs. En outre, il édite 
une série de publications qui veulent être le reflet des discussions actuelles en la matière 

L'Institut de linguistique et des sciences du langage regroupe des enseignants de la Faculté des 
lettres et de L'Ecole de français moderne intéressés par le langage et les langues. 
L'iLSL se propose comme objectifs principaux de 

• stimuler le travail interdisciplinaire d'enseignement et de recherche, 
• garantir la permanence et le développement d'enseignements postgrades dans le domaine 

des sciences du langage, 
• favoriser les activités de formation continue de niveau universitaire; 
• coordonner la publication et la diffusion des travaux de recherche réalisés en son sein [ex. 

Cahiers de l'ILSL). 

Voir sous "géographie» dans les pages consacrées aux enseignements. 

Depuis 1987, l'Institut suisse pour L'étude de l'art (ISEA) dispose d'une antenne romande au 
BFSH2. Celle-ci poursuit les mêmes objectifs que la maison mère, fondée à Zurich en 1951 . 
inventaire et étude scientifique du patrimoine artistique suisse dans le domaine des beaux-arts, 
publication des résultais de la recherche 11 offre aux étudiants en histoire de l'art de l'UNIL la 
possibilité de consulter ses archives photographiques (env. 70 000 documents) et sa base de 
données sur les artistes suisses modernes et contemporains [env. 1 0 000 entrées). 
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En raison du faible degré de 
ptofessionnallsation de leurs études, les 
licenciés en lettres exercent des activités 

variées, que l'on peut regrouper dans les 
cinq grandes catégories ci-contre. 

Sauf pour l'enseignement secondaire, qui 
exige des disciplines particulières, et pour 

quelques professions (les archéologues 
doivent avoir suivi des études .. 

d'archéologie), l'accès à ces activités ne 
dépend pas de lo composition de la 

licence. Ajoutons que, hormis dans le 
domaine de l'enseignement et de la 

recherche scientifique, les activités 
exercées par les licenciés en lettres n 'ont 

souvent que peu à voir avec le contenu de 
leurs études 

JOURNALISME, AUDIOVISUEL, 'RELATIONS PUBLIQUES, TRADUCTION*, RNTERPRÉTATIORR 

IBRAIRIE,̂ IJÏON-, THÉÂTRE RRRASIQUE", ÈINÉMB,:GËSTION*DEIIACULTURE 

: ; ; D O C Y M E W A T I O N / ÇQNSERVANON , : Â; 11 - _ ; * 
•b:BLBTHEQUE5,;afèKîvessprivées ser„pubîïques, çeritréŝ de^documentatiprii muséeŝ  

^ L ; - ; 1 U ENSEIGNEMENT. VVT-R- • 
^ T - ;' l \ .,., ÈCBFES SECONDAIRES PÏIB!IQUES,S ÉCOLES PAYÉES/ UNIVERSITÉS 

;V. RECHERCHE ; • ; ; 
\ • ASSBTQNAFI ÏÔNDS NATIONAL-, ÇENÏRÈ&AE* RECHERCHES (MANDATS SQUYÈNIÏDEÏDUYC%TJL!MITÉGH 

; GESTION ET ADMINISTRATION ; >\ ; : 1 

- SERVICES PABLIÇS'. RISÙNRAPQUX, GANTONQUXEF FÉDÉRAUX, -ENTREPRISES (SURTPUT.DU TERTIAIRE)* 

Tous les deux ans, l'ASOU (Association 
suisse pour l'orientation universitaire) 

effectue en collaboration avec i'OFIAMT 
une enquête générale, dans toute la 

Suisse, sur h passage à l'emploi des 
jeunes diplômés universitaires Les résultats 

complets pour l'enquête 1993 sont \ 
disponibles sur une base de données 

accessible depuis le Service d'orientation 
de l'UNIL Les chiffres ci-contre sont extraits 

de cette enquête, qui a reçu plus de 60% 
de réponses et qui pone sur la situation 

professionnelle des jeunes licenciés 
environ une année après l'obtention de 

leur titre universitaire. 
Il convient donc de considérer ce 

graphique comme une source sur ie 
premier emploi des jeunes diplômés, et 

non sur l'orientation de leur carrière à 
moyen terme. 

I 

LES SECTEURS D'ACTIVITÉ DES JEUNESDFPLQMESEKL LETTRES JT993) 

ENSEIGNEMENT 3 0 5 
CULTURE 130 

UNIVERSITÉ 123 
MÉDIAS 88 

BANQUE & ASSURANCE 2 0 
INDUSTRIE 11 

TRAVAIL SOCIAL 1 0 
CONSTRUCTION 6 

TRAVAIL PSYCHOLOGIQUE 3 
AGRICULTURE 3 
FIDUCIAIRES 3 

SANTÉ 2 
DROIT 1 

CHIMIE 1 
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Cours généraux 

F I 

Wmlm 

' th.. 

1er certificat 

]er certificat, lre année ' 
• 

/er certificat, 2e année1 ^$ff 

I.JRT-9 
2e certificat JO-.-

A ? 

2 E certificat, 3ecycle •» M~ 

Postgrade interdisciplinaire Q 

P H I L O S O P H I E 

Interprétation de textes" à fixer Sylvie Bonzan, me 2 E S 
Interprétation de textes. Leibniz: Discours de métaphysique Sylvie Bonzan, me 2 H S 
Art et Connaissance dans la philosophie Ingeborg Schûssler, po 2 HE C 
moderne et contemporaine. Suite 
Histoire de la philosophie antique la philosophie dans Ada Neschke, po 2 E C 
'Empire romain Moyen- et Néo-platonisme [Plotin] 

Ada Neschke, po 

Histoire de la philosophie antique la philosophie Ada Neschke, po 2 H C 
hellénistique - Epicunsme, stoïcisme, scepticisme 
Introduction à la philosophie du droit de Hegel Ingeborg Schûssler, po 2 E CS 
La fondation de l'individualité chez Leibniz Ingeborg Schûssler, po 2 HE CS 
Philosophie politique le libéralisme politique de Rawls H Poltier 2 HE CS 
entre utilitarisme et corn m unautansme 
Philosophie systématique La phénoménologie du corps Raphaël Célis, po 2 H C 
dans la pensée française 
Histoire du scepticisme Y Radrizzani 2 H* CS 
La relation âme-corps dans la philosophie française Y Radrizzani 2 E* c 
de Descartes à Bergson 
Lecture de textes grecs. Platon, Apologie de Socrate Alexandre Etienne 2 H TP 
Lecture de textes grecs: Xénophon, ies Mémorables Alexandre Etienne 2 E TP 
Logique formelle 1 Marie-Jeanne Borel, po 2 HE c 
Logique formelle 1 Nathalie janz 1 HE TP 

Introduction à l'épistémologie Mane-Jeanne Borel, po 2 E c 
Introduction historique à la philosophie Enracinement, Raphaël Célis, po 2 HE C 
terre natale et pensée nomade 
Le discours argumenté écrit (préparation à la dissertation) Marie-Jeanne Borel, po 2 H es 

Introduction à la langue grecque D Bouger 2 HE c 
Introduction à la langue grecque D Bouvier 2 HE TP 

Interprétation de textes Epicure. Lettre à Mênécée Ada Neschke, po 2 H S 
Maximes (Kynai doxai) 

Ada Neschke, po 

interprétation de textes. Plotin, Ennêade, 1,4 Sur le bonheur Ada Neschke, po 2 E s 

Epistémologie Raisons classificafoires Marie-Jeanne Bore, po 2 HE s Epistémologie Raisons classificafoires 
Prof H. Volken (SSP) 

La philosophie première d'Aristote André de Mura I, pas 2 H s 
(Métaphysique, Livre Lambda, 7 et 9) 

André de Mura I, pas 

La théologie métaphysique de Thomas d'Aquin André de Murait, pas 2 E s 
[Summo theol., 1, q 2, 3, U , 15, 19, 20, 25) 
Logique formelle II Marie-Jeanne Borel, po 2 HE c Logique formelle II 

Prof H. Volken (SSP) 
Logique formelle 11 aboraioire Marie-Jeanne Borel, po Logique formelle 11 aboraioire 

Prof. H Volken [SSP1J. 2 HE s 
Philosophie générale. La théorie esthétique d'Adorno Raphaél Célis, po 2 E s 
Philosophie générale: Les investigations Raphaël Célis, po 2 H s 
philosophiques de Wittgenstein 
Séminaire pour hellénistes Epicure Lettre à Hérodote Ada Neschke, po 2 H s 
Séminaire pour hellénistes Plotin Ennéode VI 9 Ada Neschke, po 2 E s 
Sut le Bien et l'Un 

Ada Neschke, po 

Phénoménologie et herméneutique M Heidegger «Contributions à la philosophie De l'Approprie-
ment». Traduction et Interprétation Ingeborg Schûssler, po 2 HE CS 

Séminaire postgrade (interdisciplinaire! Manejeanne Borel, po 2 H es 
Fiction et connaissance Claude Calame, po 

Jean-Michel Adam, po 
Claude Reichler, po 
Mondher Kilani (SSP) 
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F A C U L T É D E S L E T T R E S 

1ercertificat, lreannée] 

2e certificat/ 3e cycle 

C o m m e n t naissent les révolutions a u X I X e s i è c l e F r a n ç o i s j e q u i e r , p o 2 H E C S 
e n F r a n c e - 1 8 3 0 - 1 8 4 8 - 1 8 7 0 

F r a n ç o i s j e q u i e r , p o 

D e la Belle E p o q u e à la G u e r r e f r o i d e : H a n s - U l n c h j o s t , p o 2 H E C 
d é f i s et e n i e u x d e l'histoire d u 2 0 e siècle ( 1 9 0 0 - 1 9 5 0 ) 

H a n s - U l n c h j o s t , p o 

Introduction à la d i p l o m a t i q u e . La culture d e l'écrit A g o s t i n o P a r a v i c i n i , p o 2 E C S 
a u M o y e n A g e [Suisse R o m a n d e ] B e r n a r d A n d e n m a t t e n 

Les rêves a u M o y e n A g e A n s g a r W i l d e r m a n n , m e r 2 H s 
Les rêves a u M o y e n A g e A g o s t i n o P a r a v i c i n i , p o 2 H E s Les rêves a u M o y e n A g e 

B e r n a r d A n d e n m a t t e n 

M a g i e et r e l i g i o n a u M o y e n A g e A g o s t i n o P a r a v i c i n i , p o 2 H c 
N a i s s a n c e ef é c h e c d ' u n e p u i s s a n c e s u p r a n a l f o n a l e : Alain D u b o i s , p o 2 H E c la M a i s o n d e H a b s b o u r g a u X V I e siècle 

P a l é o g r a p h i e A n s g a r W i l d e r m a n n , m e r 2 H E T P 

T r a f i c I n t e r n a t i o n a et p o l i t i q u e r é g i o n a l e le c o n t r ô l e d e s J e a n - D a n i e l M o r e r o d , m a 2 H E s c o l s et d e s p é a g e s e n Suisse r o m . a u x X I I I e et X I V e siècles 

U n e « p e s é e » d e la c o l o n i s a t i o n c o n t e m p o r a i n e B o u d a E t e m a d , p o 2 H E c [ X V I I l e - X X e siècles) T h o m a s D a v i d , ass 

L ' o r d r e d u t e m p s , le t e m p s d e l ' o r d r e , histoire d e la m e s u r e F r a n ç o i s J e q u i e r , p o 2 H E s d u t e m p s et ses i m p l i c a t i o n s sur la v i e é c o n o m i q u e 
et s o c i a l e [ X V I I I e - X X e s ) 

La R é f o r m e à G e n è v e a u q u o d i t i e n : A l a i n D u b o i s , p o 2 H E C / S 
c h r o n i q u e u r s et t é m o i n s V a c a t 

Les g u e r r e s d e religion e n F r a n c e et la crise d e l 'Etat: A l a i n D u b o i s , p o 2 H E es t h é o r i e et p r a t i q u e d e ' a b s o l u t i s m e a u X V I e s i è c l e G i u l i a n o Ferretti, a s s 

I n t r o d u c t i o n à l'histoire c o n t e m p o r a i n e F r a n ç o i s J e q u i e r , p o 2 H E C S 

I n t r o d u c t i o n à l'histoire m o d e r n e . A u t o u r d e s s o u l è v e m e n t s D a n i è l e T o s a k > R i g o , m a 2 H E C S 
p o p u l a i r e s d u X V I e a u X V I I I e s i è c l e 

D a n i è l e T o s a k > R i g o , m a 

Introduction à l'histoire a n c i e n n e A n n e B l e l m a n , m a 2 H E C / S 

Introduction à l'histoire m é d i é v a l e J e a n - D a n i e l M o r e r o d 2 H E C S 
L a u s a n n e et ses p n n c e s - é v ê q u e s 

La S u i s s e d u r a n t la p r e m i è r e m o i t i é d u 2 0 e siècle S é b a s t i e n G u e x , m a 2 H E C / S La S u i s s e d u r a n t la p r e m i è r e m o i t i é d u 2 0 e siècle 
H a n s - U l r i c h j o s t , p o 

C o l l o q u e p o u r m é m o r a n f s H a n s - U l r i c h j o s t , p o 2 H E * T P 

La n o b l e s s e v a u d o i s e a u M o y e n A g e A g o s t i n o P a r a v i c i n i , p o 2 H E s V i e p r i v é e et v i e p u b l i q u e B e r n a r d A n d e n m a t t e n V i e p r i v é e et v i e p u b l i q u e 
M a r t i n e O s t o r e r o , ass 

La p o l i t i q u e suisse s o u s l ' e m p r i s e a c c r u e d e l ' é c o n o m i e H a n s - U l r i c h j o s t , p o 2 H E s 
C o l l o q u e d e s m é m o r a n t s et d o c t o r a n t s A g o s t i n o P a r a v i c i n i , p o 2 H E * C S 

Séminaire d e r e c h e r c h e e n histoire m o d e r n e . A l a i n D u b o i s , p o 2 H E * s les s o u r c e s , les t e c h n i q u e s , les m é t h o d e s D a n i è l e T o s a t o - R i g o , m a 

S é m i n a i r e d e 3 e c y c l e H a n s - U l r i c h j o s t , p o 2 H E * s 
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des cours 
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L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

Cours généraux] 

1er certificat] 

1er certificat, 1™ année 

1er certificat, 2e année C 

2e certificat 

F R A N Ç A I S — L A N G U E E T L I T T É R A T U R E M O D E R N E S 

TRAVAUX PRATIQUES DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE JEAN-DANIEL GOLLUT, MER 2 HE TP 
INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE COMPARÉE LECTURES CRITIQUES MANFRED GSTEIGER, PO 1 H CS 
POÉSIE ET CULTURE: LE LYRISME EUROPÉEN, JEAN MOLINO, PO 2 HE C 
DE SAPPHO À LA FONTAINE 

INTRODUCTION À L'ANALYSE DU POÈME ANDRÉ WYSS, PO 1 E C 
LE ROMAN AU XVILK SIÈCLE CLAUDE REICHLER, PO 1 H C 

APPROCHES LITTÉRAIRES DU TEXTE MÉDIÉVAL ERIC HICKS, PO 2 HE CS APPROCHES LITTÉRAIRES DU TEXTE MÉDIÉVAL 
DENIS BILLOTTE, MA 

INTRODUCTION À 'ANALYSE DES TEXTES LITTÉRAIRES JEAN-DANIE GOLLUT, MER 2 HE S INTRODUCTION À 'ANALYSE DES TEXTES LITTÉRAIRES 
JEAN-MARIE ROULIN, MA 
PHI IPPE MORET, MA 

INTRODUCTION À LA LINGUISTIQUE FRANÇAISE FRANÇOISE REVAZ, MA 2 HE S 
INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE COMPARÉE MANFRED GSTEIGER, PO 1 H C 
INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE ROMANDE, LE XIXE SIÈCLE DONSJAKUBEC, PAS 1 E C 
ET LA CONSTITUTION DE L'IDENTITÉ NATIONALE 

DONSJAKUBEC, PAS 

INTRODUCTION À LA VIE LITTÉRAIRE AU MOYEN AGE ERIC HICKS, PO 1 H C 
LECTURE DE TEXTES MÉDIÉVAUX DENIS BILLOTTE, MA 1 H TP 

ERIC HICKS, PO 
VACAT 

LITTÉRATURE MÉDIÉVALE 
• LA Châtelaine de Vergi ET SES ANTÉCÉDENTS MYTHIQUES ERIC HICKS, PO 2 E S 
• LA DRAMATURGIE D'A DE LA HALLE: THÉÂTRALITÉ ET LITTÉRATURE SIMO DAKKUS, MA 2 E S 
• LE Roman de Renart JEAN-CLAUDE MÛHLETHALER, PAS 2 E S 

ANA YSE DE TEXTES 
• ANDRÉ GIDE, TES Faux-monnayeurs PHILIPPE MORET, MA 2 E S 
• CLAUDEL, Tête d'or, La Ville, Partage de midi JEAN MOLINO, PO 2 E S 
• FLAUBERT, LES Trois Contes ARNAUD TNPET, PO 2 H S 
• HENRI MICHAUX, La Nuit remue, Piume PHILIPPE MORET, MA 2 H S 
• J.-K HUYSMANS, A Rebours DANIEILE CHAPERON, MA 2 H S 
• LA BRUYÈRE, Les Caractères CLAUDE REICHLER, PO 2 H S • LA BRUYÈRE, Les Caractères 

MARTA BLANC CARAION, ASS 
• LACLOS, tes Liaisons dangereuses CLAUDE REICHLER, PO 2 E S • LACLOS, tes Liaisons dangereuses 

MARTA BLANC CARAION, ASS 
• MONIQUE SAINT-HÉIER, Bois-Mort DORIS JAKUBEC, PAS 2 H S 
• PASCAL, [ES Provinciales PHILIPPE MORET, MA 2 H S 
• RONSARD, LES SONNEFS POUR Hélène ARNAUD TNPET, PO 2 E S 
• STENDHAL, La Chartreuse de Parme JEAN MOLINO, PO 2 H S 
• TROIS FARCES DE MOLIÈRE DANIEILE CHAPERON, MA 2 E S 
• VICTOR HUGO, Les Contemplations ANDRÉ WYSS, PO 2 E S 
ENONCIATÎON ET TEXFUA ITÉ JEAN-DANIEL GOLLUT, MA 2 HE S 
HISTOIRE LITTÉRAIRE JEAN-MARIE ROULIN, MO 2 HE S 
HISTOIRE LITTÉRAIRE. L'HOMME DES LUMIÈRES DANIEILE CHAPERON, MA 2 E S 

ARNAUD TNPET, PO 
HISTOIRE LITTÉRAIRE: L'HOMME ROMANTIQUE DANIEILE CHAPERON, MA 2 H S HISTOIRE LITTÉRAIRE: L'HOMME ROMANTIQUE 

ARNAUD TNPET, PO 
LITTÉRATURE MÉDIÉVALE 
• CHRÉTIEN DE TROYES, [E Chevalier de la Charrette JEAN-CLAUDE MÛHLETHALER, PO 2 H S 

OU LE ROMAN DE LANCEBT 
PO 

« CHRÉTIEN DE TROYES, Le Conte du Gcaal JEAN-CLAUDE MÛHLETHALER, PO 2 H S 
OU LE ROMAN DE PERCEVAL 

PO 

• LE jeu de saint Nicolas : NAISSANCE DU THÉÂTRE PROFANE SIMA DAKKUS, MA 2 H S 
• Tristan et Iseut ERIC HICKS, PO 2 H S 
SÉMANTIQUE ET PRAGMATIQUE DU TEXTE JEAN-MICHEL ADAM, PO 1 HE C 

ANTOINE DE LA SALLE JEAN DE SAINTRÉ ERIC HICKS, PO 2 H CS 
SIMA DAKKUS, MA 

ASPECTS DU RÊVE DANS LA ITTÉRATURE MANFRED GSTEIGER, PO 2 E S 
CHARLEMAGNE, ÉPIQUE ET GROTESQUE ERIC HICKS, PO 2 E E S 

SIMA DAKKUS, MA 
CLASSIQUES EUROPÉENS: ERASME JEAN MOLINO, PO 2 E S 
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F A C U L T É D E S L E T T R E S 

1 
T F R A N Ç A I S — L A N G U E E T L I T T É R A T U R E M O D E R N E S ( S U I T E ) : ? 

Destins d e f e m m e s M a n f r e d G s t e i g e r , p o 2 H S 

F l a u b e r t et D u C a m p e n E g y p t e C l a u d e R e i c h l e r , p o 2 H S F l a u b e r t et D u C a m p e n E g y p t e 
M a r t a B l a n c C a r a i o n , ass 

F o r m e s d e la r é c e p t i o n littéraire M a n f r e d G s t e i g e r , p o 2 E S 

I n t r o d u c t i o n à lo linguistique textuelle J e a n - M i c h e l A d a m , p o 2 E C S 

L ' e s p a c e littéraire a u X V I I I e siècle A r n a u d T r i p e t , p o 2 E S 

L ' œ u v r e r o m a n e s q u e d e M o n i q u e S a i n t - H é l i e r D o n s J a k u b e c , p a s 9 E C S 

La crise d e la d r a m a t u r g i e c l a s s i q u e B P e r r e g a u x 2 H S 

La fiction d a n s la a n g u e et d a n s les textes J e a n - M i c h e l A d a m , p o 2 E C 

La littérature p o t e n t i e l l e A n d r é W y s s , p o 2 E s La p é r i p h é r i e d e s textes J e a n - M i c h e l A d a m , p o 2 H s La p é r i p h é r i e d e s textes 
M i r e i l l e N o ë l , ass 

La t a b l e e n v e r s et e n d r o i t d ' u n e civilisation- J e a n - C l a u d e M û h l e t h a l e r , p o 2 H C S 
d e la c h a n s o n d e g e s t e a u r o m a n c o u r t o i s 

Le m y t h e d e D o n J u a n M a n f r e d G s t e i g e r , p o 2 H s Les t e m p s d e la d e s c r i p t i o n , d e la relation et d u récit F r a n ç o i s e R e v a z , m a 9 E s Les v o i x d e la satire d e ' a u t o m n e d u M o y e n A g e J e a n - c l a u d e M û h l e t h a l e r , p o 2 E C S 
à ' a u b e d e la R e n a i s s a n c e 

J e a n - c l a u d e M û h l e t h a l e r , p o 

Littérature et n a t i o n : le c a s d e la Suisse M a n f r e d G s t e i g e r , p o 2 

LU s P o é s i e e t réalité M C o l l o t 2 H* s Q u e s t i o n s d e s é m a n t i q u e et d e p r a g m a t i q u e l inguistique J e a n - M i c h e l A d a m , p o 2 H C S 

Rire a u X V I I e siècle A r n a u d T r i p e t , p o 2 H C S 

Stylistique historique L ' é c r i v a i n et la l a n g u e , A n d r é W y s s , p o 2 E s d e ] 8 8 5 à nos |Ours 

Stylistique h i s t o r i q u e : style et p o i n t d e v u e P r o f J M o l i n o 2 H 5 d a n s le récit | X V I ^ X I X e siècles) 

T r a v a u x d e r e c h e r c h e et m é m o i r e s (sur r e n d e z - v o u s ) J e a n - D a n i e l G o l l u t , m e r 2 E s V o y a g e et écriture a u X X e siècle C l a u d e R e i c h l e r , p o 2 E s D é b u t s d e r o m a n s les constructions d e m o n d e s J e a n - D a n i e l G o l l u t , m e r 2 H s 
Lectures d u X I X e s i è c l e D o n s j a k u b e c , p a s 1 H c 
M i c h e l F o u c a u l t critique d e l'histoire d e s i d é e s C l a u d e R e i c h l e r , p o 2 E * c 
Les t e m p s d a n s les l a n g u e s J e a n - M i c h e A d a m , p o 2 E c 
Littérature et fiction d a n s l ' œ u v r e d e F o u c a u l t C l a u d e R e i c h l e r , p o 2 H s 

•;l : H " F R A N Ç A I S — L I N G U I S T I Q U E F R A N Ç A I S E 

T r a v a u x p r a t i q u e s d e linguistique f r a n ç a i s e J e a n - D a m e G o l l u t , m e r 2 H E T P 

I n t r o d u c t i o n à la linguistique f r a n ç a i s e F r a n ç o i s e R e v a z , m a 2 H E s 
E n o n c i a t i o n et textualité J e a n - D a n i e l G o l l u t , mer 2 H E S 

S é m a n t i q u e et p r a g m a t i q u e d u texte J e a n - M i c h e l A d a m , p o 1 H E C 

I n t r o d u c t i o n à la linguistique textuelle J e a n - M i c h e l A d a m , p o 2 E C S 

La fiction d a n s la l a n g u e et d a n s les textes J e a n - M i c h e l A d a m , p o 2 

LU C 

La p é r i p h é r i e d e s textes J e a n - M i c h e l A d a m , p o 2 H S La p é r i p h é r i e d e s textes 
M i r e i l l e N o ë l , ass 

Les t e m p s d e la d e s c r i p t i o n , d e la relation et d u récit F r a n ç o i s e R e v a z , m a 2 E S 

Q u e s t i o n s d e s é m a n t i q u e et d e p r a g m a t i q u e l inguistique J e a n - M i c h e A d o m , p o 2 H C S 

D é b u t s d e r o m a n s ' les constructions d e m o n d e s J e a n - D a n i e l G o l l u t , m e r 2 H S 

Les t e m p s d a n s les l a n g u e s J e a n - M i c h e l A d a m , p o 2 E C 



Programme 
des cours 
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L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

Cours généraux 

7 e r certificat, 1re année 

2e certificat 

F R A N Ç A I S — L I T T É R A T U R E C O M P A R É E 

Introduction à la littérature comparée: lectures critiques Manfred Gsteiger, po 1 H CS 

Introduction à la littérature comparée Manfred Gsteiger, po 1 H C 

Le mythe de Don Juan Manfred Gsteiger, po 2 H S 
Littérature et nation le cas de la Suisse Manfred Gsteiger, po 2 E S 
Aspects du rêve dans la littérature Manfred Gsteiger, po 2 E S 
Destins de femmes Manfred Gsteiger, po 2 H S 
Formes de la réception littéraire Manfred Gsteiger, po 2 E S 

JER certificat, 1re année *• 

1er certificat, 2? année 

sit 
2e certificat £ 

Approches littéraires du texte médiéval Eric Hicks, po 2 HE CS Approches littéraires du texte médiéval 
Denis Billotte, ma 

Explication philologique Jehan Maillart, François Zufferey, pas 2 E S 
Roman du Comte d'Anjou 

François Zufferey, pas 

Grammaire comparée de 'ancien français François Zufferey, pas 1 E C 
et de l'ancien provença 
Introduction à la vie littéraire au Moyen Age Eric Hicks, po 1 H C 
La formation linguistique du domaine gallo-roman François Zufferey, pas 1 H C 
Lecture cursive d'ancien français Alexandre Huber, ass 2 H TP 
Lecture de textes médiévaux Eric Hicks, po 1 H TP 

Vacaf 
D Billotte 

Littérature médiévale 
• La Châtelaine de Vergî et ses antécédents mythiques Eric Hicks, po 2 E S 
• La dramaturgie d'A, de la Haie: ihéâtralité et littérature Sima Dakkus, ma 2 E S 
• Le Roman de Renart Jean-Claude Mûhlethaler, pas 2 E S 

Ancien provençal explication de l'Evangile de l'Enfance François Zufferey, pas 2 E* S 
Explication philologique Le Comte de Poitiers François Zufferey, pas 2 H S 
Lecture cursive de moyen français Denis Billotte, ma 2 E TP 
Lecture de textes en ancien provençal François Zufferey, pas 2 H* S 
Linguistique gallo-romane: syntaxe Denis Billotte, ma 2 E CS 
Littérature médiévale 
• Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrette Jean-Claude Mûhlethaler, po 2 H S 

ou le roman de Lancelot 
• Chrétien de Troyes, te Conte du Giaal Jean-Claude Mûhlethaler, po 2 H S 

ou le roman de Perceval 
Jean-Claude Mûhlethaler, po 

• Le jeu de saint Nicolas : naissance du théâtre profane Sima Dakkus, ma 2 H S 
• Tristan et tseut Eric Hicks, po 2 H S 

Antoine de la Sale :Jean de Saintré Erix Hicks, po 2 H CS Antoine de la Sale :Jean de Saintré 
Sima Dakkus, ma 

Charlemagne, épique et grotesque Eric Hicks, po 2 E CS 
Sima Dakkus, ma 

Lo table envers et endroit d'une civilisation de la chanson Jean-claude Mûhlethaler, po 2 H CS 
de geste au roman courtois 
Les voix de la satire, de l'automne du Moyen Age jean-claude Mûhlethaler, po 2 E CS 
à l'aube de fa Renaissance 
Littérature provençale' Génie d'oc et gai savoir François Zufferey, pas 2 H CS 
Recherche en philologie: Vers une nouvelle François Zufferey, pas 2 E CS 
édition du premier troubadour 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S L E T T R E S 

1er certificat 

1er certificat, 1^année 

1er certificat, 2e année 

2e certificat 

2e année, 2e certificat 

Cours généraux 

1er certificat, l r e année 

2e certificat 

3e cycle 

Epigraphïe atîne: les Inscriptions de Rome Régula Freï-Stalba, pas 2 H CS 
Histoires de sources — sources de l'histoire Régula Freï-Stolba, pas 2 HE S 

Anne Bielman, ma 

introduction à l'histoire ancienne Anne Bielman, ma 2 HE CS 

Epigraphïe latine: les Inscriptions chrétiennes de Rome Régula Frei-Stolba, pas 2 E CS 
Epigraphïe atîne les Inscriptions de Rome Régula Frei-Stoba, pas 2 H CS 

D'Eschyle à Euripide théâtre et politique Erhard Grzybek, po 2 H S 
Tacite et l'opposition sous l'Empire Erhard Grzybek, po 2 E s 

Epigraphïe gréco-latine: la femme dans Régula Frei-Stolba, pas 2 E s 
les sources épigraphiques Anne Bielman, ma 2 E s 

A R C H É O L O G I E C L A S S I Q U E E T P R O V I N C I A L E R O M A I N E 

Introduction à l'archéologie byzantine Claude Bérard, po 1 

LU C 
L'imagerie phantasmatique sur le divan Claude Bérard, po 4 E CS 

Enseignants extérieurs spécialisés 
La mise en scène dans es groupes Claude Bérard, po 1 H C 
de la sculpture hellénistique 
La sculpture grecque entre archaïsme et classicisme Claude Bérard, po 1 H C 
Les sculptures du Parfhénon Claude Bérard, po 2 H S 
Thèmes grecs sur les reliefs funéraires d'époque romaine Claude Bérard, po 2 H S 
Thèmes religieux et philosophiques sur Claude Bérard, po 2 E S 
les mosaïques de la fin de l'Antiquité 
Archéologie des provinces romaines: L'Aquitaine Daniel Paumer, po 1 E C 
Civifates et vici l'habitat groupé dans les provinces M Mangin, pi 1 H C 
de l'Occident romain 
Civifates ef vici l'habitat groupé dans les provinces M Mangin, pi 2 H S 
de l'Occident romain 
Fouilles et prospection archéologique Daniel Paumer, po E TP 

Assistants 
La mort apprivoisée Croyances et rîtes funéraires Daniel Paunïer, po 1 E C 
dans le monde gallo-romain 
Le fer dans 'Occident romain et l'Europe barbare M Mangin, pî 1 H C 
Sites et documents relatifs à l'Aquitaine Daniel Paunîer, po 2 E S 

Techniques de recherches et notions de base Assistants diplômés 2 HE S 

Analyse et publication du matériel archéologique 1 Daniel Paunîer, po 2 HE TP Analyse et publication du matériel archéologique 1 
Assistants 

Archéométne et techniques de fouilles I Daniel Paunîer, po 3 HE CS Archéométne et techniques de fouilles I 
Assistants + intervenants extérieurs 

Séminaire de recherches Daniel Paumer, po 2 HES/TP 
Assistants 

3 e cycle romand et diplôme de spécialisation (sur 2 ans) en archéologie et histoire de l'art 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE « 

F A C U L T É D E S L E T T R E S 

L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

Cours généraux 

1er certificat] 

1er certificat, l r e année 

ES* 
f: 

1er certificat, 2e année ïjjf" 
*Nb»ï 

2r certificat 

LANGUE ET LITTERATURE LATINES 
La poésie épique latine François Spaltensteîn, mer 1 H C 
Lecture cursive [seconde partie) François Spaltensteîn, mer 2 HE TP 
Les cultes orientaux à Rame Philippe Mudry, po 1 E C 
Métrique François Spaltensteîn, mer 1 E C 

Lecture cursive [première partie) François Spaltensteîn, mer 2 HE TP 
Séminaire étymologie et cultures anciennes Claude Sandoz, pe 2 H S 
Stylistique et grammaire François Spa tenstein, mer 2 HE TP 
Syntaxe et comparaison des langues anciennes Claude Sandoz, pe 2 E S 

Description et histoire des langues classiques Claude Sandoz, pe 1 HE C 
Introduction à la linguistique historique Claude Sandoz, pe 1 HE C 

Lucrèce De la nature, livre 1 
François Spaltensteîn, mer 2 E S 

Sénèque Phèdre Helena Junod, mer 2 H S 
Prosèminaire Philippe Mudry, po 2 H S 

Apulée De la magie Philippe Mudry, po 2 H S 
Virgile Bucoliques Helena Junod, mer 2 E S 

Apulée. Métamorphoses, livre XI [le livre d'Isis) Philippe Mudry, po 2 E S 
Exercices de version Philippe Mudry, po 2 HE TP 
Héroïnes et tragédiennes dans la îttérature latine Helena junod, mer 2 H CS 
Pline l'Ancien, Histoire naturelle 37 Helena Junod, mer 2 E CS 
Sface L'Achilléide François Spaltensteîn, mer 2 H S 

Cours généraux 

1er certifieurjjfih 

»-!• 

7er certificat, 1re année -Tif.. 

2e certificat £ 

2e certificat / 3e cycle 

LANGUE El LITTERATURE GRECQUES 
Platonisme politique et théories de droit naturel Ada Neschke, po 2 HE C 
dans l'antiquité et les temps modernes 
Le théâtre de Sophocle modalités de la fiction dramatique Claude Calame, po 2 HE C 

Connaissance pratique de la langue grecque; Claude Calame, po 2 HE* TP 

introduction au mycénien 
Etymologie et cultures anciennes Claude Sandoz, pe 2 H S 
Les hymnes aux dieux d'Homère à Callimaque Claude Calame, po 2 HE S 
entre acte de culte et littérature 

Syntaxe et comparaison des langues anciennes Claude Sandoz, pe 2 E S 

Description et histoire des langues classiques Claude Sandoz, pe 1 HE C 
Introduction à la linguistique historique Claude Sandoz, pe 1 HE C 

Séminaire pour hellénistes Epicure Lettre à Hérodote Ada Neschke, po 2 H S 
Séminaire pour hellénistes Plotin Ada Neschke, po 2 E S 

Ennêade V! 9 Sur le Bien et l'Un 

Ada Neschke, po 

Version grecque et lecture cursive Claude Calame, po 2 HE* TP Version grecque et lecture cursive 

Pierre Voelke, ass 
Séminaire postgrade (interdisciplinaire) Fiction et Marie-Jeanne Borel, po 

CM H CS 

connaissance une approche multîdisclplinaire 

Claude Calame, po 

connaissance une approche multîdisclplinaire Claude Reichler, po 
Mondher Kilani (SSP1 
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F A C U L T É D E S L E T T R E S 

L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

Programme 
des cours 

Cours généraux, 

1ercertificat, lreannée] 

1er certificat, lreef2e années 

1er certificat, 2e année 

2e certificat 

1 î 1 : t 111 t ":: • tAft|»4E fT :uiiÉ T̂URKirAûlN îs • t 
D'Annunzio prosalore o la negazione del realismo Jean-Jacques Marchand, pe ] E C 
Dante Antonio Stauble, po 2 H C 
L'indïvidua, la nazione, l'Eurapa nella letteratura romantica Jeanjacques Marchand, pe 1 H C 
Letture dantesche Antonio Stauble, po 2 E C 
Panorama sronco délia grammatïca ifaliana e problemi Giovanni Papini, po 2 E C 
grammaticali delà lingua contemporanea 
Testi volgari de! e Ongini Giovanni Papini, po 2 H c 
Aspeîti e problemi délia storîa iinguistica dell'ltalia Felice Ceccantinî, ma 2 HE CS 
moderna e contemporanea 
Laboratona linguisiico ed espressione orale Maurizio Miglîoli, me 1 HE Ex 
Laborafono linguistîco ed espressione orale Maurizio Miglioli, me 1 HE Ex 
Panorama délia letteratura italiana dal Jean-Jacques Marchand, pe 2 HE CS 
Cinque al Novecento 

Jean-Jacques Marchand, pe 

Seminano 1 
• Gozzano, Poésie Felice Ceccantini, ma 2 E S 
• La poesia di Ugo Foscolo Maurizio Miglioli, me 2 E s • Manzoni, / Promessi sposi Felice Ceccantini, mai 2 H s • Pirandello novel iere Maurizio Miglioli, me 2 H s 
Esercizi di traduzione e di awiamento al comporre Fabio Da Busco, ass 1 

i. HE Ex Esercizi di traduzione e di awiamento al comporre 
Maurozio Miglioli, me 

Seminario 1 - Il per itaofoni 
• Dante, Vita Nuova Antonio Stauble, po 2 H s • Monta le Antonio Stauble, po 2 E s 
Metrîca e retorîca Armand Francillon, me 2 HE CS 
Origîni delà lingua italiana : fonetica e Giovanni Papini, po 2 HE es grammatica storica Principî dî critîca testuale 
Seminano II 
• Boccaccio, // Decameron: gli estremi Armand Francillon, me 2 E s » Espenmenh di linca cinquecentesca Armand FranciIJon, me 2 H s • Machiavelli, Scntti tetteran Denis Fachard, pd 2 H s • Petrarca, Canzoniere Denis Fachard, pd 2 E s 
Analisi inguistïche del Giorno del Parmi Giovanni Papini, po 2 H s 
Analisï linguistiche e metriche di alcune poésie de le Rime Giovanni Papini, po 2 E s nuove e délie Odi barbare del Carducci 
Correzione di componimenti E Cutînelii-Rendina, ass 2 HE Ex 
Seminario III 
• Da Bembo a Tasso hnca cinquecenfesca tra jeanjacques Marchand, pe 2 H s teoria e prossi 
• Goldoni Antonio Stauble, po 2 E s • L autobiografia neirOttocento [Alfieri, Foscolo, Jean-Jacques Marchand, pe 2 E s Pellico, Settembrini, D'Azeg ïo ..) 

Jean-Jacques Marchand, pe 

• La Commedia dell'arte Antonio Stauble, po 2 H s 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE « 

£ 3 1 F A C U L T É D E S L E T T R E S 

P r o q r a m m e ^ I 
..DIT D E es cours & 

L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

7 ER certificat, 1RE année J 

1er certificat, 2e année iljim 

: -

2E certificat -"Rff 

• 

L A N G U E E T L I T T É R A T U R E E S P A G N O L E S 

Conversaaôn y redacciôn Angel Alvarez, mer 1 HE TP 
Gramâtica Angel Alvarez, mer 1 HE TP 
Introduccîôn a la Historîa de la literatura siglos XIX y XX Angel Alvarez, mer 1 HE TP 
Introduccîôn al comentano de texlos Angel Alvarez, mer 1 E TP 
Introduccîôn al mundo hîspânico Norberto Gimelfarb, me 1 HE TP 
Introduction à la linguistique Anne-Claude Berthoud, pe 1 HE C 
Loboratorio de idiomas Ange! Alvarez, mer 2 HE TP 
Preparaciôn al laboratono Angel Alvarez, mer 1 H TP 
Problemas de idioma Angel Alvarez, mer 1 HE TP 
Traducciôn [1] Angel Alvarez, mer 1 HE TP 
Traducciôn |il] Angel Alvarez, mer 1 HE TP 

Anâlisis linguistico del espafïol (1) Norberto Gimelfarb, me 1 HE TP 
Anâlisis linguistico de espanol (II) Norberto Gimelfarb, me 1 HE TP 
Comentano de textos liferanos Angel Alvarez, mer 1 HE TP 
Elementos de Imguîstica hispàmca M Agostmho-De La Torre, ass 2 H CS 
Gromàiico Norberto Gimelfarb, me 1 HE TP 
Introduccîôn a la literafura clâsica espafiola Antonio Lara, po 1 HE C 
Laboratoire Vacat 1 HE TP 

M Agostmho-de la Torre 
Lengua y iteratura medievaes Rolf Eberenz, po 2 E CS 
Redacciôn / convetsaciôn 111 Norberto Gimelfarb, me 1 HE TP 
Redacciôn y conversaaôn (II] Norberto Gimelfarb, me 1 HE TP 
Traducciôn Norberto Gimelfarb, me 2 HE TP 

Anâlisis de textos dâsicos Vacat 2 H S 
El espanol (rente a los neologismos Rolf Eberenz, po 1 E C 
Fraseologîa espanola problemas y rea izaciones Rolf Eberenz, po 1 E C 
Génesis y evoluciôn del sistema verbal caste lano Vacat 2 H C 
La comedia c âsica Lope, Tîrso, Calderôn Antonio Lara, po 2 E S 
La comedia espaiîoa. De Lope a Ca derôn Antonio Lara, po 2 H C 
La generaaôn de 1 898 Antonio Lara, po 2 E C 
La poesîa clâsica espafiola a través de soneto Antonio Lara, po 1 E C 
Narrativa espafiola de postguerra Antonio Lara, po 1 H C 
Narrativa picaresca Antonio Lara, po 2 H S 
Relatos de viajes médiévales Rolf Eberenz, po 2 E S 

Cours généraux î 

1er certificat.$1$ 

L A N G U E E T L I T T E R A T U R E A L L E M A N D E S 

Sprachubungen IIIA Grarnmafik (praktischer Teil] Suzanne Wokusch, ma 1 H TP 
Landeskunde. Medienanalyse Edith Slembek, mer 2 E C 
Neuere Literalur/Sprachwîssenschafi Wa ter Lenschen, po 

Centre de traduction littéraire 
2 HE C 

Schweïzerdeutsch verstehen Alexander Schwarz, po 
Vacat 

1 E TP 

Vorlesung. Deutsche Kiassik und Romantik Christiaan Harf Nibbrig, po 2 H C 
Vorlesung: Deutsche Literatur in der 1 Halfte des 19 Jhds R Kaser 2 

LU C 

Introduction à ia linguistique Anne-Claude Berthoud, pe 1 HE C 
Deutsche Landeskunde Von Hiflers Selbstmord 
zur Fussball-Weltmeisterschaft '54 

Alexander Schwarz, po 
Thomas Breymann, mer 

2 H CS 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S L E T T R E S 

1er certificat, 1™ année \ 

1er certificat, 2e année 

2e certificat, 4e année 

L A N G U E E T L I T T E R A T U R E A L L E M A N D E S ( S U I T E ) 

Prosemînar Einfùhrung in das Studium der deurschen 
Sprache und àlteren deurschen Literatur 1 + 2 
Prosemînar h Einfùhrung in das Studium der 
deurschen Lîîeraiur 
Sprachûbungen 1 Gesprâch und Argumentation 
Sprachûbungen 1 + 11: Werkstaft Schreiben 

Sprachûbungen 11 A. Grammatik und Ubersetzen 
Sprachûbungen il: Rhetonsche Textanalyse 
Sprachûbungen IIB Grammatik und Ubersetzen 
Vorbereitung auf den Soutien 

Prosemînar: Einfùhrung m das Studium der deutschen 
Sprache und âlteren deutschen Literatur 3 + 4 
Prosemînar III Einfùhrung in das Studium der deutschen 
Literatur: Peter Weiss 
Prosemînar III: Einfùhrung in das Studium der deutschen 
Literatur Peter Handke 
Prosemînar IV Einfùhrung In das Studium der deutschen 
Literatur Methoden der Lîteraturwissenschaft 

Sprachûbungen III A + B Ubersetzen 
Sprachûbungen IJI: Deutsche Pbonetik 
Sprachûbungen IIIB Grammatik (praktîscher Teil) 
Sprachûbungen !lll Grammatik (theoretischer Teil) 
Sprachûbungen IV A -t- B. Ubersetzen 
Sprachûbungen IV Hôren und Verstehen 

Hauptseminan 
• Alfred Dôblm 
• Artus in Deurschland 
• Das Eigene und das Fremde 
• Das Fruhneuhochdeufsche in der Sprach- und 

Literaturgeschichte 
• Die Techmk des assozîafiven Erzahlens 
• Franz Kafka 
• Marchenerzâhlungen der deutschen Romantik 
• Mechthild von Magdeburg und andere 

Mystikennnen und Mystiker 
• Oswald von Wolkenstein und spatmittelalterliche Lyrik 
• Rezeption von deutschen Texten aus dem Mittelalter 
• Schrïftstellerinnen der Gegenwart 
• Spracherwerb und Spracnverlust 
• Télescope, Mïkroskope. Literarïsche Kommentare 

zur Technisierung des Blicks 
Les temps et les langues 

Sprachdidaktîsches Hauptseminar Lernstrategien im 
Fremdsprachunterricht 

Kolloquium for Fortgeschrittene 

Walter Lentschen, po 2 HE S 
Alexander Schwarz, po 
Chnstiaan Hart Nibbng, po 3 HE S 
Nathalie Amstutz, ass 
Edith Slembek, mer 2 H TP 
Alexander Schwarz, po 2 HE TP 
Thomas Breymann, mer 
Thomas Breymann, mer 1 E TP 
Edith Slembek, mer î E TP 
Suzanne Wokusch, ma 1 E TP 
Alexander Schwarz, po 1 EC/S 

Alexander Schwarz, po 2 HE S 
Vacat 
P. Utz, po 2 H S 
Manon Delisle, ass 
R. Kâser 2 H S 

P Utz, po 2 E S 
Manon Delisle, ass 
R, Kaser 
Thomas Breymann, mer 1 H TP 
Edith Slembek, mer 1 H TP 
Thomas Breymann, mer 1 H TP 
Suzanne Wokusch, ma 1 H TP 
Thomas Breymann, mer 2 E TP 
Edith Slembek, mer 2 E TP 

R Kaser 2 H 5 
Walter Lentschen, po 2 H S 
Christiaan Hart Nibbrig, po 2 H S 
Alexander Schwarz, po 2 E S 

Wilfred Schiltknecht, pas 2 E S 
Chnstiaan Hart Nibbrig, po 2 E S 
S -B Wûrffel, pi 2 H S 
Walter Lentschen, po 2 E S 

Walter Lentschen, po 2 H S 
Walter Lentschen, po 2 E S 
Wilfred Schiltknecht, pas 2 H S 
Alexander Schwarz, po 2 H S 
U. Stader, pi 2 E S 

Alexander Schwarz, po 2 E S 
Autres professeurs de l'ILSL 
Suzanne Wokusch, ma 2 E s 

Chnstiaan Hart Nibbrig, po 2 E 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE * 

F A C U L T É D E S L E T T R E S 

L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

C o u r s généraux 

1er certificat, 1re année] 

f -4 

M ; 

sa 

J e r certificat, 2e année 

2e certificat 

L A N G U E E T L I T T É R A T U R E A N G L A I S E S 

Aspects of Narrative Hemingway, Fitzgerald, Faulkner Peter Halfer, po 2 H CS 
introduction fo American English PeferJ. Trudgill, po 1 E C 
Introduction to Shakespeare Neil Forsyth, po 2 ' E l C 
Reading English Poetry Neil Forsyth, po 2 H C 
Sociolinguîsfîcs: Discourse PeterJ Trudgill, po 1 E C 
Sociolinguistics" Variefies Peterj Trudgill, po 1 H C 
Etudes anglaises' conférences Auteurs multiples 2 HE ' 

/ 

Introduction à ia linguistique Anne-Claude Berthoud, pe 1 HE C 
Explication de lexte I- Etherege, Congieve David Jemielity, ass 2 E S 
Explication de texte 1 The Plays and Préfaces of G. Peter Winnington, me 2 E S 
George Bernard Shaw 

G. Peter Winnington, me 

American Literature Survey Beverly Maeder, mer 1 EC/S 
American Literature Survey B Ve|dovsky 1 HC/S 
English Literature Survey 1 G Peter Winnington, me 1 HEC/S 
Explication de texte 1 Caryl Churchill Roelaf Overmeer, mer 2 E S 
Explication de texte 1 David Mamet Peter Halter, po 2 E S 
Explication de texte 1 London. Drama and Essays Adam Piette, ass 2 E S 
Introduction to Eng ish Language and Linguistics 1 PeterJ. Trudgill, po 1 HE C 
Introduction to Literary Analysis Mary A Johnson, mer 2 H s 

Peter Halter, po 
Margaret Tudeau, ma 
R. Overmeer 
Adam Pîette, ass 
Beverly Maeder, mer 

Language Laboratory 1 Adam Piette, ass 1 HE TP 
Margaret Tudeau, ma 
G. Peter Winnington, me 
B. Ve|dovsky 1 HE TP 

Practical Language Work 1 Margaret Tudeau, ma 2 HE TP Practical Language Work 1 
David Jemielity, ass 
G. Peter Winnington, me 
Mary A Johnson, mer 
Beverly Maeder, mer 
B. Ve|dovskî 

Explication de texte II 
• Alice Munro Adam Piette, ass 2 H S 
• George Eliot, The Mil! on the Flos$ G Peter Winnington, me 2 H S 
• Gmsburg, Kerouac, Beats B Vejdovsky 2 E S 
•JaneAusten, Pnde and Préjudice, E Tenant, Pemberley Margaret Tudeau, ma 2 H S 
• literary Theory and Practice Peter Halter, po 2 E s • literary Theory and Practice 

B. Vejdovsky 
• Maria Edgeworth, Castle Rackrent and Mary A Johnson, mer 2 H s 

Emily Bronte, Wuthenng Heights 
Mary A Johnson, mer 

2 H s 
• Melvîlle Beverly Maeder, mer 2 H s 
• Shakespeare, Hamlet Neil Forsyth, po 2 E s 

Hislory of the English Language lan Kirby, po 2 H c 

Introduction to English Language and Linguistics II PeterJ Trudgill, po 1 H CS 
Introduction to Médiéval Literature lan Kirby, po 2 EC/S 
Introduction fo Médiéval Literature K Feldman 2 E s 

Language Laboratory II G Peter Winnington, me 1 HE TP 
Practical Language Work II R. Overmeer 1 HE TP Practical Language Work II 

Mary A. Johnson, mer 
Adam Piette, ass 

English Literature Survey II G Peter Winnington, me 2 H C 
Language Laboratory II G Peter Winnington, me 1 HE TP 

] 8th Century Satire Neil Forsyth, po 2 H S ] 8th Century Satire 
David jemielify, ass 

Advanced English Linguistics PeterJ. Trudgill, po 2 E CS 
Drama Theory in Practice 1 Roelof Overmeer, mer 2 H S 
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P r o g r a m m e : w 

des cours ^fc il • 

Cours généraux 

1er certificat •JÊKfol 

m 
m 

1er certificat, l r e année S i f i î J 

1er certificat, 2e année 

V i ̂ ; LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES (SUITE) * *^ 
Drama Theory in Practice II Roelof Overmeer, mer 2 E S 
Forms of Early Modem English poetry Margaret Tudeau, ma 2 E S 
From Novel înto Film Peter Halter, po 3 E S 

Neil Forsyth, po 
Gender and Amencon Fiction at the Turn of the Century Peter Halter, po 2 H S 
Edith Wharton and Others 

Peter Halter, po 

John Milton Neil Forsyth, po 2 HE S 
Linguistic Change in English Peter J. TrudgiII, po 2HE * S 
Middle English Chaucer, General Prologue lan Kirby, pc 2 H C/S 
and the Pordoner's laie Vacat 
Middle English Malory s Morte d'Arthur lan Kirby, po 2 EC/S 
Middle English Médiéval mysticism Vacat 2 EC/S 
Miedieva English Practical Work K. Feldman 2 HE TP 
Old English Heroic Literature Ion Kirby, po 2 H CS 
The Paetn/of W B Yeats T Johnson 2 EC/S 
World Englishes PeterJ. Trudgill, po 2HE * S 

; : LANGUES ET LITTÉRATURES SLAVES: RUSSE 
Littérature du XXe s. Leonid Heller, po 1 HECAP 

Histoire de la littérature- X|e - XVIIN s . Leonid Heller, po 2 HE* C 
Histoire de la Russie (Xe-XIXe s ] julia Bornand, me 1 HEC/TP 
Laboratoire de langue Natacha Skaf-Smimova, me 2 HE TP 
Version / explication de textes Julia Bornand, me 2 HE TP 

Expression écrite pour débutants JuLa Bornand, me 2 HE TP Expression écrite pour débutants 
Mcnael Jihaev 

Grammaire pour débutants Michael Jiliaev 2 HE TP 
Grammaire pour débutants (laboratoire) MîchaelJiliaev 2 HE TP 
Introduction à a linguistique Anne-Claude Berthoud, pe 1 HE C 
Introduction à la linguistique du russe Patrick Serîot, po 1 HE C 

Conversation Natacha Skaf-Smimova, me 2 HE TP 
Grammaire Natacha Skaf-Smimova, me 2 HE TP 
Linguistique du russe (2e année) Patrick Sériot, po 1 HE C/S 

Analyse linguistique de textes Patrick Sénot, po 2 E TP 
Analyses littéraires leonid Heller, po 2 HEC/TP 
Civilisation, expression orale Julia Bornand, me 2 HEC/TP Civilisation, expression orale 

MîchaelJiliaev 
Grammaire avancée (3e année| Michael jilîaev 2 HE TP 
Grammaire avancée (4e année) Julia Bornand, me 2 HE TP 
Linguistique du russe: Controverses sur la syntaxe russe Patrick Sériot, po 2 E C 
e problème des aspects 
Linguistique du russe Le discours des slavophiles Patrick Sénot, po 2 H CS 
et des occîdenta listes 
Littérature du XXe s [3e année] Leonid Heller, po 2 HE" S 

Julîa Bornand, me 
Philologie Zhihe Awakuma Patrick Sériot, po 2 H S 
Poésie Leonid Heller, po 2 H* S 

Ju ia Bornand, me 
Thème Julia Bornand, me 2 HE TP 
Théories littéraires Leonid Heller, po 2 E* S 

Julia Bornand, me 
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H I S T O I R E E T S C I E N C E S D E S R E L I G I O N S 

VOIR LE «PROGRAMME DES COURS» DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DANS LE CHAPITRE QUI LUI EST CONSACRÉ. 

1er certifier.: 

SA 

2 E certificat T - # T 

liti 

5c 

•»FU 
A I - P I . 

1ercertificat, Î R E A N N É E « ( J * 

I E R certificat, 2e année IZSNFJ 

2 E A N N É E EF 2 E certificat 

2 E certificat 

L A N G U E S E T C I V I L I S A T I O N S O R I E N T A L E S : E T U D E S I N D I E N N E S 

Introduction à la langue tibétaine Tom Tillemans, po 1 HE CS 
Introduction aux religions de l'Inde A. Etter 2 E CS 
Lecture détaillée d'un passage du Mahabharata Johannes Bronkhorst, po 2 H S 
Passages choisis de la Manusrnrti Yves Ramseier, ass 2 E S 
Sanscrit élémentaire Johannes Bronkhorst, po 2 H CS 
Tibétain élémentaire travaux pratiques T. Tomabechi 2 HE TP 
Travaux pratiques EXERCICES faciles de sanscrit F Vogeli 2 HE TP 
Vajtacchedika Tom Tillemans, po 2 E S 

Introduction à quelques problèmes de bouddhoogie 
notions indiennes et développements en Asie 

Jérôme Ducor, pd 2 HE CS 

Introduction au sanscrit hybride de l'école bouddhiste 
des Lokottaravadin 

G Canevascîni 2 HE* CS 

La transmission du bouddhisme indien à travers l'étude 
des sources manuscrites d'Asie centrale Continuation. 

Cristina Scherrer-Schaub, p d 1 HE CS 

LE Madhyamakaloka de Kamalasîla Tom Tillemans, po 2 H S 
Lecture de textes tibétains Tom Tillemans, po 2 HE S 
Littérature narrative du sanscrit Hitopadesa P Schteiner 2 E S 
Logique et théorie de la connaissance 
dans le bouddhisme indien 

Tom Tillemans, po 1 HE C 

Passages choisis du Taittinya Aranyaka Johannes Bronkhorst, po 2 H S 

L I N G U I S T I Q U E 

Caractères généraux du langage 
Caractères généraux du langage (linguistique générale] 
Courants théoriques en linguistique 
Description et histoire des langues classiques 
Intioducfion à la linguistique 
Introduction à la linguistique historique 
Phonétique générale 
Phonétique générale 
Phonologie 

Analyse morpho-syntaxique 
De quelques modèles en syntaxe 
Les unités significatives 
Morphologie et syntaxe 

Séminaire éiymologie et culture ancienne 

Bilinguisme, stratégies d'acquisition et Interaction 

Introduction aux théories d'acquisition du langage 
Méthodes pour l'analyse des interactions verbales 

Pascal Smgy, ass 2 HE* TP 
Mortéza Mahmoudian, po 2 H* C 
Mortéza Mahmoudian, po 2 E* C 
Claude Sandoz, pe 1 HE C 
Anne-Claude Berthoud, pe 1 HE C 
Claude Sandoz, pe 1 HE C 
Pascal Smgy, ass 1 H C 
Pascal Sîngy, ass 1 H TP 
Rémi jolivet, po 2 HE CS 

Pascal Smgy, ass 2 HE* TP 
Mortéza Mahmoudian, po 2 E C 
Mortéza Mahmoudian, po 2 H C 
Rémîjolivet, po 2 HE CS 

Claude Sandoz, pe 2 H S 
Claude Sandoz, pe 2 E S 

Anne-Claude Berthoud, pe 2 E* S 

Lorenza Mondada, ass 
pe 

Anne-Claude Berthoud, pe 2 H* C 
Lorenza Mondada, ass 2 H* TP 
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Programme 
des cours 

2e certificat, 3e et 4e années 

Cours généraux 

1er certificat 

1er certificat, 1™ année 

A partir de la 2e année 

2e certificat 

2e et 3e cycles 

r : 

Problèmes de soaolïnguistîque Mortéza Mahmoudian, po 2 HE" es Problèmes théoriques de la signification Mortéza Mahmoudian, po 2 H c Recherches récentes en sémantique Mortéza Mahmoudian, po 2 E c 
Aspects de la formalisation linguistique Rémi Jolivet, po 2 HE CS 
La fiction dans la langue et dans les textes Jean-Michel Adam, po 2 E c La périphérie des textes Jean-Michel Adam, po 2 H s La périphérie des textes 

Mireille Noël, ass 
Les temps de la description, de la relation ef du récit Françoise Revaz, ma 2 E s Questions de sémantique et de pragmatique linguistique Jean-Michel Adam, po 2 H CS 
Introduction à ia inguistique textuelle Jean-Michel Adam, po 2 

LU CS 

Les temps dans les langues Enseignant-e-s de l'ILSL 2 E S 

Art en Lombardie au XVe siècle Vera Segre, ma 2 H C 
Cubisme et cubismes Paul-André Jaccard, ma 2 H C 
Figurations spécieuses Michel Thévoz, po 2 HE CS 
Histoire du musée du Louvre Michel Thévoz, po 2 E CS 
L'organisation d'une exposition Michel Thévoz, po 2 H CS 
La sculpture en Suisse au XX& siècle Paul-André Jaccard, ma 2 E c Léonard à Milan Vera Segre, ma 2 E c tes femmes peintres Vera Segre, ma 2 H s Peinture murale romane Vera Segre, ma 2 E S 
Problèmes de la peinture espagnole au XVIIe siècle V. Stoichita, pi 2 H CS 
Visites de musées, galeries et monuments Vacat 4 HE* TP 

Préparation à l'examen de lecture d'oeuvres Vera Segre, ma 2 E C 

Introduction à l'art du Moyen-Âge Vacat 2 H c 
Introduction à l'histoire de l'art moderne 

PhilippeJunod, po 2 E c 
Travaux pratiques d'histoire de l'art et des techniques: 

Sylvie Wuhrmann, ass 2 HE TP 
proséminaire 1 
Travaux pratiques d'histoire de l'art et des techniques: Vacat 2 HE TP 
prosémtnaire II 
Travaux pratiques d'histoire de l'art et des techniques Philippe Lùscher, ass 2 HE TP 
proséminaire III 

La sculpture en Suisse romande 1 Paul-André Jaccard, ma 2 H S 
La sculpture en Suisse romande II Paul-André Jaccard, ma 2 E S 
Théories et pratiques de la couleur Philippe Junod, po 2 E es La «Maison des artistes» de La Sarraz et les avant-gardes A. Baudin 2 H CS 
internationales de l'entre-deux-guerres 

Autour de Hans Holbein le Jeune. P. Gnener 2 H s Le peintre, sa réception [XVI-XIXe siècles] 

L'iconographie de l'Apocalypse 
Vera Segre, ma 2 H CS 

Lectures de textes méthodologiques Philippe Junod, po 2 E s 
Encadrement des mémorants et doctorants Vacat 2 HE 



Programme 
des cours 

Cours généraux 

1er certificat, 1re année 

2e certificat et DES» 
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Le cinéma français 11919-1929): François Albera, po 2 H CS 
films, théories, pratiques culturelles 
Les nouvelles modalités du récit François Albera, po 2 

LU CS 
dans le cinéma contemporain 
Projetions de films François Albera, po 2 H TP 

L Guido 

Etudes de textes et analyses de films L Guido 2 

LU TP 
Introduction à l'histoire générale du cinéma Vacat 2 H CS 
Introduction aux études cinématographiques et filmiques Vacat 2 

LU CS 

Document / fiction au cinéma et à partir du cinéma François Albera, po 2 HE CS 

Cours généraux K 

J 

1er certificat 

1er certificat, Ire année 

1er certificat, 2e année 

2e certificat 

G É O G R A P H I E 

Excursions jôrg Winistôrfer, po 
Michel Marthaler, ma 
Assistants 

Problèmes de géographie physique Un enseignant des 2 H C 
Sciences de la terre 

Camp d'étude en géologie (7 jours] Corps enseignant 

Cartographie thématique Micheline Cosinschi, mer 2 HEC/TP 
Etude de cartes ou excursions jorg Winistôrfer, po 2 HE TP 

Assistants 
Introduction à la géographie humaine Etienne Piguet, ma 2 HE TP 
Introduction à la géographie humaine Laurent Bndel, po 2 HE C 
(en alternance avec la géographie physique] 

Laurent Bndel, po 

Introduction à la géographie physique Claire Dorthe, pas 2 HE C 
Roches et minéraux Une introduction à la géologie Michel Marthaler, ma 2 HEC+TP 

Cours de géomorphologie Claire Dorthe, pas 2 HE C 
Direction des travaux, excursions au semestre d'été, Corps enseignant 
géographie physique 

Corps enseignant 

Géographie économique et économie Jean-Bernard Racine, po 2 HE CS 
spatiale (HEC et Lettres) 
Géographie physique Jôrg Winistôrfer, po 2 HE TP 

Assistants 
Géographie théorique et quantitative Etienne Piguet, ma 2 HEC/TP 
Méthodes quantitatives en SCIENCES Humaines 1 François Bavaud, pas 2 HECAP 
Séminaire de géomorphologie Jbrg Winistôrfer, po 2 HE S 

Aménagement du territoire et Laurent Bndel, po 2 HE C 
développement régional (SSP) 
Camp d'étude en géographie humaine (7 purs) Corps enseignant 
Camp d'étude en géographie physique (7 jours) Corps enseignant 
Climat et représentations sociales Martine Rebetez, pd 2 H C 
Climatologie générale Michel Roten, pas 1 H C 
Démographie [HEC) Olivier Blanc, po 2 HE C 
Démographie (HEC) Olivier Blanc, po 2 HE* CS 
Direction des travaux et excursions: problèmes locaux Corps enseignant 
Géobotanique [Faculté des Sciences) Pierre Hainard, po 2 E C 
Géobotanique [Faculté des Sciences) Pierre Hainard, po 2 H C 
Géographie zonale Jôrg Winistôrfer, po 2 H CS 
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Programme 
des cours 

2 E certificat et 4e année 

3e cycle et recherche 

1er certificat, l r e année 

J « R certificat, 2* année 

A partir de la 2 E année 

2 E certificat 

3e année 

Ï * G É O G R A P H I E ( S U I T E ) ; 

Géomorphologie du quaternaire M. Jorda, sup 2 

LU C 
Hydrologie 1 (EPFL] André Musy 2 HE C 
Initiation à la recherche scientifique [tous les 15 [Ours] Jean-Bernard Racine, po 2 H S 
La région, du localisme ou mondialisme Laurent Brîdel, po 2 HE S 
La Suisse structures, dynamiques et prospective Jean-Bernard Racine, po 2 HE CS 
Lever morphologique [sur rendez-vous) Jorg Winistorfer, po 

Assistants 
HE 

Méthodes en géographie physique Jorg Winistorfer, po 
Assistants 

3 HE C 

Méthodes quantuatives en Sciences Humaines II François Bavaud, pas 1 HEC/TP 
Méthodes quantitatives et cartomatique Micheline Cosinschi, mer 2 HEC/TP 
Pratique de l'analyse quantitative et cartographique Micheline Cosinschi, mer 3 HE TP 
Pratique de l'analyse quantitative et cartographique Micheline Cosinschi, mer 3 HE TP 
Probèmes de climatologie Michel Rofen, pas 1 HE C 
Statistiques multivarîées en géographie Micheline Cosinschi, mer 1 EC/TP 
Télédétection satellitaire (EPFL) Prof R Caloz 2 

LU C 

Séminaire de recherche sur l'aménagement du territoire Laurent Bndel, po 3 HE CS 
pour mémorants (selon programme spécial] 

Séminaire de recherche |une fois par mois] Avec la participation 3 HE CS 
de tausles enseignants IGUL 

: I N F O R M A T I Q U E E T M É T H O D E S M A T H É M A T I Q U E S \ : ; 

Fondements de la création d'outils informatiques Eric Keller, po ? HE C 
en sciences humaines 
Informatique 1: accès à la programmation Eric Keller, po 2 HE CTP 
en sciences humaines Brigitte Zellner, ass 
Logique formelle 1 
Logique formelle I 

Marie-Jeanne Borel, po 
Nathalie Janz [philosophie] 

2 
1 

HE C 
HE TP 

Mathématiques 1 
Mathématiques 1 
Mathématiques 1 

Prof Henri Volken (SSP] 
Prof Henri Volken [SSP] 
Prof Henri Volken [SSP] 

2 
1 
2 

HE C 
HE TP 
HE TP 

Outils d'informatique généraux pour les sciences humaines Assistants CTP 
Outils d'informatique pour l'analyse quantitative Assistants CTP 
en sciences humâmes 

Informatique II initiation à la programmation Eric Keller, po 2 HE CTP 
avancée en sciences humaines Brigitte Zellner, ass 
Méthodes quantitatives en Sciences humaines 1 François Bavaud, pas 2 HEC/TP 

Inte ligence artrfîcîe le Eric Keller, po 2 H C 

Introduction à 'utilisation du micro-ordinateur Assistants CTP 
Logique formelle II Marie-Jeanne Borel, po 

Prof Henri Volken (SSP) 
2 HE C 

Logique formel e II aboratoire Marie-Jeanne Borel, po 
Prof Henri Volken (SSP) 

2 HE S 

Mathématiques II 
Mathématiques 11 

Prof Henri Volken [SSP) 
Prof Henri Volken (SSP] 

2 
2 

HE C 
HE TP 

Méthodes quantitatives en Sciences humaines II François Bavaud, pas 1 HEC/TP 

Projet individuel d'informatique, de méthodes quantitatives, Marie Jeanne Borel, po 
de logique ou de mathématique appliqué Eric Kel er, po 
aux sciences humaines Prof Henri Volken (SSP) 
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des cours 
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Latin 

: A » . 

G r e c * i 

I N T R O D U C T I O N A U X L A N G U E S A N C I E N N E S 

Jre et 2e année 

Cours pour non-!ahnistes 
• variante 1 : latin et langues romanes François Spaltensteîn, mer 2 HE TP 
• variante 2 : latin et histoire François Motîas, me 2 HE TP 
• variante 3 • latin et traduction François Mottas, me 2 HE TP 

7 re année 

Introduction à la langue grecque 1 (cours de base) David Bouvier, mer 2 HE C 
Introduction à la langue grecque 1 David Bouvier, mer 2 HE TP 

2 e année 

Introduction à la langue grecque II David Bouvier, mer 1 HE C 
Introduction à la langue grecque II David Bouvier, mer 1 HE C 

* r 

•Xi. 

m 

Abréviations utilisées ' [ p o : 
.pas 

ï ë s s e u r o r d i j a a i r e ^ « 
p r o f e s s e u r as soc ié ; ^ ; ^ 

* p r o f ê s M u r e ^ a o p e i i n a i r e • 
; p r o f e s s e u r a s s i s t a n t ^ * 
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R E S P O N S A B L E S A D R E S S E T E L F A X 

Décanat] Professeur Jorg Winistorfer, doyen BFSH2,1015 Lausanne 69229 01 692 2905 

Professeur Rémi Jolïvet, vice-doyen (affaires financières) BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 0 0 7 692 2905 

Professeur Marie Jeanne Borel, vice-doyen (affaires étudiantes) BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 0 7 2 692 2905 

M™ Odile Klopfenstein, adjointe de Faculté BF5H2,1015 Lausanne 6 9 2 2 9 0 2 692 2905 

M™ Maritza Erb, secrétaire du Décanat BFSH2,1015 Lausanne 69229 00 692 2905 

Secrétariat des étudiants, 
secrétariats des sections 

et des instituts 
Secrétariat des étudiants de la Faculté 
Mme lyàia Peytrignet 

BFSH2,1015 Lausanne 6922908 692 29 05 

Secrétariat des sections de philosophie, histoire ancienne, 
archéologie, latin, grec, espagnol, langues orientales, 
linguistique, informatique et méthodes mathématiques 

M^lilamaniDeSoysa 

BFSH2,1015 Lausanne 692 29 11 692 3045 

Secrétariat des sections de français, français médiéval, 
italien, histoire de l'art, cinéma 
M™ Anne Gaeng 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 2 9 1 0 692 29 15 

Secrétariat des sections d'histoire et de langues slaves 
M"® Monique Tanyen 

BFSH2,1015 Lausanne 69229 13 692 2935 

Secrétariat des sections d'anglais et d'allemand 
#™ Liseline Golay 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 2 9 1 2 692 2935 

Institut d'études médiévales (IEM) 
M^ Monique Tanyen 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 2 9 1 3 692 2935 

Institut d'archéologie et d'histoire ancienne (IAHA) 
#™ Lilamoni De Sopa 

BFSH2,1015 Lausanne 6923040 692 3045 

Institut de linguistique et des sciences du langage (ILSL] 
Mf* Florence Epars 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 0 5 5 69230 55 

Institut de géographie (IGUL) 
#"e Marcia Curchod 

BFSH2,1015 Lausanne 692 3070 69230 75 

Département d'histoire et des sciences des religions 
M™ Maya Burger 

BFSH2,1015 Lausanne 692 2720 6 9 2 2 7 0 5 

Centres et instituts divers, 
EFM, Cours de vacances 

Institut Benjamin Constant (IBC) 
Mmes Marianne Beriinger-Konqui et Anne Hofmann 

Bâtiment central 69229 00 692 4845 

Centre de recherches sur les lettres romandes (CRLRJ 
MpeksêFiore Tappy 

Bâtiment central 6 9 2 3 0 3 0 692 4845 

Centre de traduction littéraire de Lausanne (CTL) 
/W™ Brigitte Burger 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 2 9 8 4 

Secrétariat des cours de 3e cycle romand de lettres 
M™ Suzanne Hanhart 

BFSH2,1015 Lausanne 6922906 

Secrétariat de l'Ecole de français moderne (EFM) 
MwJoœlyneSchenk 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 0 8 0 692 3085 

Secrétariat des Cours de vacances 
M™ Claudine Monnarê 

BFSH2,1015 Lausanne 69230 90 692 3085 

Institut suisse pour l'étude de l'art (ISEA) 
M®* Brigitte Gendroz 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 0 9 6 692 30 95 



UNIV€RSIT€ 
D€ 
LAUSANN€ 

iIlL 

ECOLE DE 
FRANÇAIS 
MODERNE 
(EFM) 

Définition des études menées à l'EFM L'Ecole de français moderne offre des programmes d études complets ou des cours d'appoint en langue, en littérature et en civilisation françaises à des étudiants non francophones. Chaque année, plus de 400 étudiants, en provenance de cinquante à soixante pays, se répartissent dans différents cours de niveaux variés 
Il est possible de fréquenter à l'EFM quelques cours par semaine seulement, parallèlement à d'autres études suivies dans l'une des Facultés ou Ecole de l'UNIL (voir «Cours d'appoint»]. 
Les autres programmes comprennent environ 20 heures hebdomadaires qui permettent soit de compléter une formation universitaire en français déjà commencée ailleurs, soit d'atteindre le niveau nécessaire pour entreprendre des études dans une Faculté ou Ecole de l'UNIL, soit enfin d'acquérir les connaissances et les techniques indispensables pour devenir enseignant de français langue étrangère. 
Rattachée à la Faculté des lettres, l'EFM offre la possibilité d'intégrer son programme dans des études de lettres complètes. 

Titres flÇf Certificat d'études françaises 
e r n e S Iftl D'P'ôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère 
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É C O L E D E F R A N Ç A I S M O D E R N E (EFM) 

Structure 
des études 

Conditions spéciales FRIJ 
d'admission à l'EFM fcffl 

Deux types d'enseignement ̂ jjjjjt 

La filière «Propédeutique» 

La filière «Certificat» 

1 

I 

/.O F///ÈRE «Diplôme» 

LES ÉTUDIANTS À L'EFM DOIVENT POSSÉDER UNE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS SUFFISANTE POUR 
COMPRENDRE ET ASSIMILER UN ENSEIGNEMENT DONNÉ EXCLUSIVEMENT EN FRANÇAIS. 
U N E ÉPREUVE D'ADMISSION ET D E CLASSEMENT, QUI A LIEU AU DÉBUT D E CHAQUE ANNÉE, 
PERMET D E |UGER LE NIVEAU DES ÉTUDIANTS ET D'ÉLIMINER CEUX QUI NE CORRESPONDENT PAS À 
CETTE EXIGENCE (ART. 1 4 DU RÈGLEMENT D E L'EFM). 
LES CANDIDATS NE POSSÉDANT PAS UN TITRE DONNANT DROIT À L'IMMATRICULATION PEUVENT ÊTRE 
ADMIS APRÈS AVOIR SUBI AVEC SUCCÈS UN EXAMEN PRÉALABLE. CET EXAMEN N'EST VALABLE 
QUE POUR LES ÉTUDES À L'EFM. S E RENSEIGNER AUPRÈS DU SERVICE DES IMMATRICULATIONS ET 
INSCRIPTIONS. 

L 'EFM OFFRE 2 TYPES D'ENSEIGNEMENT : 
• UN ENSEIGNEMENT QUI S'ADRESSE À DES ÉTUDIANTS DÉSIRANT CONSACRER À I ÉTUDE DU FRAN

ÇAIS LA TOTALITÉ OU LA MAJEURE PARTIE D E LEUR TEMPS. 
Voir ci-après les filières «Propédeutique», «Certificat», «Diplôme». 

• UN ENSEIGNEMENT QUI S'ADRESSE À DES ÉTUDIANTS INSCRITS DANS D'AUTRES FACULTÉS OU 
ECOLE D E L'UNIVERSITÉ D E LAUSANNE OU À L 'EPFL ET DÉSIREUX D E PERFECTIONNER LEUR 
CONNAISSANCE DU FRANÇAIS TOUT EN POURSUIVANT LEURS ÉTUDES. 
Voir ci-après «Cours d'appoint», dans la filière «Cours de service». 

LA FILIÈRE «PROPÉDEUTIQUE» EST DESTINÉE AUX ÉTUDIANTS QUI VEULENT SE PRÉPARER INTENSI
VEMENT À SUIVRE DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES EN FRANÇAIS, SOIT À L'ECOLE D E FRANÇAIS MODER
NE, SOIT DANS UNE AUTRE FACULTÉ OU ECOLE D E L'UNIVERSITÉ D E LAUSANNE. 
ENSEIGNEMENT IL COMPREND 1 2 HEURES HEBDOMADAIRES D E COURS D E BASE (LANGUE 
ORALE ET LANGUE ÉCRITE) AINSI QUE 8 HEURES D E COURS À OPTION ÉGALEMENT CENTRÉS SUR LA 
LANGUE DURÉE: UNE ANNÉE, DÉBUT AU SEMESTRE D'HIVER. 

N.b.: les étudiants dont le niveau de langue est jugé élevé peuvent accéder directement à la 
filière «Certificat» ou à la filière «Diplôme», selon leur choix. 

LA FILIÈRE «CERTIFICAT» EST DESTINÉE AUX ÉTUDIANTS QUI VEULENT OBTENIR UNE CERTIFICATION D E 
TYPE UNIVERSITAIRE TÉMOIGNANT D E LEUR BONNE CONNAISSANCE D E LA LANGUE, D E LA LITTÉRA
TURE ET D E LA CIVILISATION FRANÇAISES 
ENSEIGNEMENT: IL COMPREND 1 0 HEURES HEBDOMADAIRES D E COURS D E NIVEAU AVANCÉ 
CONSACRÉS À LA LANGUE [COMPRÉHENSION ET PRODUCTION D E DISCOURS ÉCRITS ET ORAUX) AINSI 
QUE 6 HEURES D E COURS À OPTION À CHOISIR DANS DES DOMAINES VARIÉS TOUCHANT AUSSI 
BIEN À LA LANGUE QU'À LA LITTÉRATURE OU À LA CIVILISATION. EN OUTRE, UN SU [ET (SOIF EN LITTÉ
RATURE SOIT EN CIVILISATION] DOIT ÊTRE ÉTUDIÉ D E MANIÈRE AUTONOME. 
DURÉE: UNE ANNÉE; DÉBUT AU SEMESTRE D'HIVER; POSSIBILITÉ D'ENTRER AU SEMESTRE D'ÉTÉ 
UNIQUEMENT POUR LES BOURSIERS D'ÉCHANGES. 

LA FILIÈRE «D IPLÔME» EST DESTINÉE AUX ÉTUDIANTS QUI, AYANT DÉJÀ ACQUIS UNE BONNE 
MAÎTRISE D E LA LANGUE, SOUHAITENT DEVENIR ENSEIGNANTS D E FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE. 
DURÉE DEUX ANS; DÉBUT AU SEMESTRE D'HIVER; POSSIBILITÉ D'OBTENIR UNE ÉQUIVALENCE 
POUR LA PREMIÈRE ANNÉE. 

Coordination avec la Faculté des lettres: le Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français 
langue étrangère peut être validé comme discipline secondaire de la licence ès lettres (art. 
41du Règlement de la Faculté des lettres). 

ENSEIGNEMENT: EN 1R© PARTIE, IL COMPREND 6 HEURES HEBDOMADAIRES D E COURS D E NI
VEAU AVANCÉ CONSACRÉS À LA LANGUE (PRODUCTION D E DISCOURS ORAUX ET COMPRÉHEN
SION/PRODUCTION D E DISCOURS ÉCRITS) AINSI QUE 6 HEURES D E COURS D'INTRODUCTION AUX 
BRANCHES PROPOSÉES EN SECONDE PARTIE (LINGUISTIQUE, LITTÉRATURE, DIDACTIQUE] ET 6 
HEURES D E COURS À OPTION À CHOISIR DANS DES DOMAINES VARIÉS. 

EN 2 E PARTIE, L'ÉTUDIANT SE SPÉCIALISE DANS L'UNE DES TROIS BRANCHES PROPOSÉES (LINGUIS
TIQUE, LITTÉRATURE, DIDACTIQUE); IL SUIT 8 HEURES DANS LA BRANCHE CHOISIE, ET 4 HEURES 
DANS LES AUTRES BRANCHES. EN OUTRE, IL ACCOMPLIT DES TRAVAUX PRATIQUES EN DIDACTIQUE. 



Structure 
des études 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 -

É C O L E D E F R A N Ç A I S M O D E R N E ( E F M ) 

9 9 6 

La filière «Cours de service» I 

» - t v I 

C o n t r ô l e d e s é t u d e s : ? ï r 

é v a l u a t i o n c o n t i n u e , 

c r é d i t s ; . j : ; . 

I l I i H 

L a f i l i è r e « C o u r s d e s e r v i c e » p r o p o s e d e s c o u r s d ' a p p o i n t a u x é t u d i a n t s i n s c r i t s d a n s 

d i v e r s e s F a c u l t é s o u E c o l e d e l ' U N I L o u à l ' E P F L d é s i r e u x d e p e r f e c t i o n n e r l e u r 

c o n n a i s s a n c e d u f r a n ç a i s , a i n s i q u e d e s c o u r s d e r e c y c l a g e a u x e n s e i g n a n t s d e f r a n 

ç a i s l a n g u e é t r a n g è r e . 

LES COURS D'APPOINT 

D u r é e : un s e m e s t r e o u d a v a n t a g e ; d é b u t a u s e m e s t r e d ' h i v e r o u a u s e m e s t r e d ' é t é . 

E n s e i g n e m e n t : i l c o m p r e n d d e 4 à 1 0 h e u r e s d e c o u r s p r a t i q u e s d e l a n g u e , a i n s i q u e 

c e r t a i n s d e s c o u r s à o p t i o n d e s f i l i è r e s « C e r t i f i c a t » et « D i p l ô m e » , n o t a m m e n t c e u x q u i 

c o n c e r n e n t la l i t té ratu re et la c i v i l i s a t i o n . 

I n s c r i p t i o n : e l l e s e fa i t a u m o m e n t d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s la F a c u l t é c h o i s i e . Il e s t p o s 

s i b l e d e s ' i n s c r i r e p l u s t a r d m a i s , d a n s c e c a s , l e s i n s c r i p t i o n s n e s e r o n t p r i s e s e n 

c o n s i d é r a t i o n q u e d o n s la m e s u r e o ù il r e s t e r a d e s p l a c e s d i s p o n i b l e s . 

LES COURS DE RECYCLAGE 

Les C o u r s d e r e c y c l a g e s o n t d e s t i n é s à d e s e n s e i g n a n t s d e f r a n ç a i s l a n g u e é t r a n g è r e 

d é s i r e u x d e s e p e r f e c t i o n n e r d a n s d i v e r s d o m a i n e s , d i d a c t i q u e , l a n g u e , l i n g u i s t i q u e , 

c i v i l i s a t i o n I l s s o n t o r g a n i s é s s u r d e m a n d e p e n d a n t d e s p é r i o d e s l i m i t é e s P r e n d r e 

c o n t a c t a v e c la d i r e c t i o n d e l ' E c o l e d e f r a n ç a i s m o d e r n e . 

D a n s t o u t e s l e s f i l i è r e s , l ' é tud iant es t s o u m i s à u n e é v a l u a t i o n c o n t i n u e d a n s l e s d i f f é 

r e n t s c o u r s d e s o n p r o g r a m m e . T o u t e e x i g e n c e s a t i s f a i t e d o n n e d r o i t , à la f i n d e l ' a n 

n é e , a u n o m b r e d e c r é d i t s p r é v u p a r le p r o g r a m m e d e s c o u r s . E n g é n é r a l , u n e h e u r e 

d e c o u r s / a n n é e p e r m e t d ' o b t e n i r 3 c r é d i t s 

Attestation de niveau propédeutique jr ^ £ L 'é tud ian t q u i a o b t e n u un m i n i m u m d e 5 4 c r é d i t s peut s e p r é s e n t e r a u x e x a m e n s 

Examens 
- E p r e u v e é c r i t e d e c o n n a i s s a n c e d e la l a n g u e 

- E p r e u v e d e p r o d u c t i o n d e t e x t e s 

- E p r e u v e d e c o m p é h e n s i o n et d ' e x p r e s s i o n o r a l e s 

Certificat d'études françaises £ 

Diplôme d'aptitude à l'enseignement ^ 
du français langue étrangère Î T ? 

M t l 

JHHIfl 
f - 4 - ï 

L 'é tud ian t q u i a o b t e n u un m i n i m u m d e 4 2 c r é d i t s peut s e p r é s e n t e r a u x e x a m e n s 

Examens 
- E p r e u v e é c r i t e d e c o n n a i s s a n c e d e la l a n g u e 

- E p r e u v e d e texte[ s ) c o m p o s é ( s ) 

- E p r e u v e o r a l e d e l i t té ratu re e t / o u d e c i v i l i s a t i o n 

- E p r e u v e d e c o m p r é h e n s i o n et d e p r o d u c t i o n d e d i s c o u r s o r a u x 

P R E M I È R E P A R T I E 

- O b t e n t i o n d e t o u s l e s c r é d i t s ( 1 8 ) d a n s l e s c o u r s d e l a n g u e 

- O b t e n t i o n d e f o u s l e s c r é d i t s [ 1 8 ) d a n s l e s c o u r s d ' i n t r o d u c t i o n 

- O b t e n t i o n d e f o u s l e s c r é d i t s [ 1 8 ) d a n s l e s c o u r s à o p t i o n 

D E U X I È M E P A R T I E 

L 'é tud ian t q u i a o b t e n u un m i n i m u m d e 4 2 c r é d i t s , s e l o n la d i s t r i b u t i o n p r é v u e p a r l e 

p r o g r a m m e d e s c o u r s , p e u t s e p r é s e n t e r a u x e x a m e n s . 

Examens 
- E p r e u v e é c r i t e o u m i n i - m é m o i r e d a n s la b r a n c h e p r i n c i p a l e 

- E p r e u v e é c r i t e d a n s u n e a u t r e b r a n c h e 

- E p r e u v e o r a l e d a n s la b r a n c h e p r i n c i p a l e 

Attestation de cours suivis Les é t u d i a n t s p e u v e n t o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s p o u r l e s c r é d i t s o b t e n u s , i n d é p e n d a m 

m e n t d e s e x a m e n s 



Divers 
Cours de vacances 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1995-1996 ÉCOLE DE FRANÇAIS MODERNE (EFM) 

Perspectives professionnelles j 
Le Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français prépare à l'enseignement du français langue étrangère dans les pays non francophones. Concernant l'enseignement en Suisse alémanique et au Tessin, il est conseillé aux candidats suisses au Diplôme de s'informer, avant le début des études, de la reconnaissance de ce titre auprès des départements de l'instruction publique des cantons où ils désireraient enseigner 

Renseignements Secrétariat de l'EFM Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne BFSH2, 1015 Lausanne/Dorigny SUISSE 
Tél.: 021 692 30 80 Fax: 021 692 30 85 
[e directeur reçoit sur rendez-vous. 

Cours de vacances Le cours dépend directement de la Faculté des lettres. 
Conditions d'admission 
• Etre âgé d'au moins 16 ans pour le cours B. 
• Etre âgé d'au moins 1 8 ans pour le cours A. • Aucun diplôme n'est exigé à l'inscription, mais une connaissance élémentaire de la langue est indispensable. Les participants ont le choix entre deux options: • Cours A: cours de langue, de littérature et de civilisation françaises, à l'intention des enseignants et des étudiants avancés qui s'intéressent aux questions littéraires. • Cours B: cours de langue et de civilisation françaises pour les étudiants qui veulent avant tout faire une étude intensive de la langue usuelle. L'enseignement se donne en français. Les participants sont répartis en petites classes, selon leur niveau. Chaque série de 3 semaines compte 50 heures d'enseignement, sans ie cours facultatif de prononciation (15 heures). Date des cours: le cours de vacances comporte 4 séries de 3 semaines se succédant du début juillet à fin septembre. Chaque participant est libre de choisir une ou plusieurs séries. Renseignements: Cours de vacances de l'Université de Lausanne BFSH 2,1015 Lausanne/Dorigny SUISSE Tél.: 021/692 30 90 Fax: 021/692 30 85 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1995-1996 
É C O L E D E F R A N Ç A I S M O D E R N E (EFM) 

FILIÈRE «PROPÉDEUTIQUE» 
(PRÉPARATION A U X ÉTUDES 

UNIVERSITAIRES EN 
FRANÇAIS) 

COURS-NOYAUX 
Compréhension eî expression orales Poscale Banon, me 5 TP Compréhension eî expression orales 

Georgette Blanc, ME 
Maryse Mahmoudian, sup 
Claudine Reymond, me 
Bénédicte Le Clerc, me 

Compréhension et expression écrites Georgette Blanc, me 
Anîck Giroud, ma 
PIERRE Jaquerod, me 
Bénédicte Le Clerc, me 
Anne-MARIE Vismand, me 

7 TP 

COURS A OPTION 

m 
Vocabulaire jean-François Maire, me 2 STP 

La Suisse dans la presse quotidienne Bénédicte Le Clerc, me 2 STP 

De l'enquête au dossier Isabelle Genoud, me 2h le STP 

Langues de spécialité René Richterich, po 2 STP 

Jeux de société, |eux d'apprentissage DENISE Cordonier, me 2h le STP 

Langue et culture Maryse AAohmoudian, sup 2 STP 

Littérature et culture Dominique Vernaud, me 2 STP 

Tandem Thomas Breymann, sup 2 TP 

Appui phonétique Jean-François Maire, me 1 TP 
Appui ora (2 groupes) Marianne Pithon, me 

Catherine Saugy, me 
2h le STP 

Appui écrit (2 groupes) Raymond Capré, me 
Gisèle Marguerat, sup 

2 TP 

Travaux en autonomie Georgette Blanc, me 2 TP 

Traduction de l'anglais Myriam Moraz, sup 2 STP 
Traduction de l'allemand Marianne Pîthon, me 2 STP 

Traduction de l'espagnol Hélène Pfersich, sup 2 STP 



Programme £jj i 
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ÉCOLE DE FRANÇAIS MODERNE (EFM) 

des cours nt t 

Filière «Certificat» 
(connaissance de 

langue, de la littérature £JJ 
et de la civilisation £j| 

françaises) 
I 

Compréhension et production de discours oraux Pascale Bonon, me 
Jean-François Maire, me 
Catherine Saugy, me 
Hélène Pfersich, sup 

4 TP 

Compréhension et production de discours écrits Denise Cordonier, me 
Bénédicte Le Clerc, me 
Claudine Reymond, me 

ÔTP 

COURS A OPTION 
Littérature 

Histoire de la littérature des 17e et 1 8 e siècles François Rosset, mer 2 CS 

Histoire de la littérature des 19e et 20e siècles Françoise Pornerod, mer 2 CS 

La littérature romande Françoise Fornerod, mer 2 CS 

La littérature francophone Isabelle Genoud, me 2 CS 

Séminaire de littérature François Rosset, mer 2 CS 

Civilisation 

La France et ia Suisse romande Isabelle Genoud, me 2 CS 

Civilisation de la vie quotid enne Catherine Saugy, me 2 CS 

Travaux protiques de civilisation Catherine Saugy, me 2 STP 

Etude de films Catherine Seyaz, me 2 CS 

Littérature et cinéma Pierre Jaquerod, me 2 CS 

Langue 

Traduction de l'allemand Anne-Marie Visinand, me 2 STP 

Traduction de l'anglais Myriam Moraz, sup 2 STP 

Traduction de 'espagnol Hélène Pfersich, sup 2 STP 

Traduction de l'italien Claudine Reymond, me 2 STP 

Itinéraires lexicaux Jean-François Moire, me 2 STP 

Phonétique Marianne Pithon, me 2 STP 

Grammaire Raymond Capré, me 2 STP 

Révision d'orthographe Dominique Vernoud, me 2 STP 

Expression théâtrale Anne-Marie Vîsînand, me 2h le STP 

Atelier d'écriture créative Anne-Marie Visinand, me 2 STP 

Revue de presse Catherine Seylaz, me 2h le STP 

Tandem Thomas Breymann, sup 2 TP 

Travaux en autonomie Georgette Blanc, me 2 TP 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

É C O L E D E F R A N Ç A I S M O D E R N E (EFM) 

des cours 

Filière «Diplôme» 
(aptitude à 

l'enseignement du 
français langue 

étrangère) m 
mÊÈa 4l 

B R I 

•••• 

V f - * * 

H 

1 E R C Y C L E 

Cours de langue 

Production de discours oraux Pascale Banon, me 
Marianne Pithon, me 

2 STP 

Compréhension et production de discours écrits Pierre Jacquerod, me 
Dominique Vernaud, me 

4 STP 

Cours d'introduction 

Introduction à la branche Littérature François Rosset, mer 2 STP 
Introduction à la branche Didactique Anïck Giroud, ma 2 STP 
Introduction à la branche Langue Marianne Kilanî, mer 2 STP 

Cours à option 

L'étudiant choisit 6 heures de cours à option dans la 
la filière «Certificat». 

liste des cours à option proposés pour 

2 E C Y C L E 

Branche: littérature 

Analyse de texte 
Histoire thématique de la littérature 
Ecriture 
Poétique et symbolique comparées 

François Rosset, mer 2 S 
François Rosset, mer 2 S 
Dominique Vernaud, me 2 S 
Catherine Seylaz, me 2 CS 

Les étudiants peuvent également choisir les cours de la section de français (Faculté des 
lettres) en littérature moderne ou médiévale. 

Branche: didactique 

René Richterïch, po 
René Richtench, po 
René Richtench, po 
Marianne Kilani, mer 

2 CS 
2 S 
2 S 

2 CS 

Les domaines constitutifs de la didactique du FLE 
Séminaire thématique 

Analyse et création de matériel pédagogique 
L'ïnterculturel dans l'interaction verbale 
et didactique des langues étrangères 

Les étudiants peuvent également choisir certains cours de l'Institut des sciences sociales et 
pédagogiques (Faculté des sciences sociales et politiques). 

Branche: langue 

Histoire de la langue 
Thèmes choisis de linguistique 
Lexicologie française 
Grammaire française 

Pierre Jaquerod, me 2 CS 
Marianne Kilani, mer 2 CS 
Jean-François Maire, me 2 CS 
Raymond Capré, me 2 CS 

t e s étudiants peuvent également choisir les cours des sections de linguistique et de linguis
tique française (Faculté des lettres). 

Pour les trois branches 

Travaux pratiques de didactique 
Appui langue écrite 

Anick Giroud, ma 2 STP 
Dominique Vernaud, me 2 STP 

Programme §ï3p 
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É C O L E D E F R A N Ç A I S M O D E R N E (EFM) 

C O U R S D E S T I N É S A U X É T U D I A N T S D E S A U T R E S F A C U L T É S 

Des cours d'appoint sont destinés aux étudiants des autres Facultés ou Ecole de l'Université 
désireux de perfectionner leur connaissance du français ainsi qu'aux enseignants étrangers 
engagés dans les établissements secondaires officiels du canton de Vaud. 

Grammaire et exercices de langue (4 groupes) 

Lecture et culture 
Vocabulaire et exercices de langue (2 groupes] 
Phonétique pratique (2 groupes) 
Rédaction de travaux universitaires 
Traduction de l'allemand - textes |uridïques 

- textes iurid. et écon. 

Anne-Christine Pandazis, sup 
François Rosset, mer 
Hélène Pfersich, sup 
Gisèle Marguerat, sup 
Catherine Seylaz, me 

Denise Cordonier, me 
Isabelle Genoud, me 
Maryse Mahmoudian, me 
Dominique Vernaud, me 
Françoise Fornerod, mer 
Thomas Breymann, sup 

4 TP 

2h CTP 
1 TP 
1 TP 

2 STP 
2 CTP 
2 CTP 

Traduction de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, voir cours du niveau Propédeutique ou du 
niveau Certificat. 
- Les cours Etude de films, Littérature et cinéma, Littérature romande (voir filière «Certificat») 

sont accessibles aux étudiants des cours d'appoint. 
- [e système Tandem est à disposition des cours d'appoint. 
- D'autres cours à option de la filière «Certificat» seront accessibles aux étudiants des cours 

d'appoint. Se renseigner au début du semestre. 

= * , COURS "IF \ . , 
S = SÉMINAIRE ;, 
T P - s T̂RAVAUX PRATIQUES; 

SUP 
RÂA 
ME i 
MER 

PROFESSEUR ORDINAIRE , <• 
SUPPLÉANT S • ! * ...... S \ * 
MAÎTRE ASSISTANT 

^MAÎTRE,D'ENSEIGNEMENT. ; [ ' 
MAÎTRE D'ENSEIGNEMENT ET.DE RECHERCHE. 

http://et.de
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FACULTE 
DES SCIENCES 

•-SOCIALES ET 
POLITIQUES (SSP) 

Définition et finalité j? des études de sciences ?• sociales et politiques 
LA FACULTÉ D E S S S P OFFRE TROIS FILIÈRES D E FORMATION — P S Y C H O L O G I E , S C I E N C E S POLITIQUES 

ET S C I E N C E S SOCIALES — QUI REGROUPENT LES PRINCIPALES BRANCHES D E S S C I E N C E S D E L'HOM

M E ET D E LA SOCIÉTÉ: ANTHROPOLOGIE, G É O G R A P H I E , HISTOIRE, POLIFOLOGIE, P S Y C H O L O G I E , 

P S Y C H O L O G I E SOCIALE, SOCIOLOGIE CONSTITUENT EN EFFET LES B A S E S D'UNE C O N N A I S S A N C E IN-

• *- " J TERDISCIPLINAIRE D E S INTERACTIONS ENTRE LE COLLECTIF ET L'INDIVIDUEL. S E S PLANS D'ÉTUDES SONT 

C O N Ç U S D A N S UNE PERSPECTIVE GÉNÉRALISTE, ALLIANT THÉORIE, MÉTHODOLOGIE ET A P P R E N T I S S A 

G E PRATIQUE, ET EMPRUNTENT LES UNS A U X AUTRES LEURS ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX. ILS 

PERMETTENT AINSI À C H A Q U E ÉTUDIANT D'ACQUÉRIR UNE VISION GLOBALE D E S S C I E N C E S HU

M A I N E S , À LAQUELLE CONTRIBUENT A U S S I LES COURS QUI PEUVENT ÊTRE SUIVIS D A N S D'AUTRES FA

CULTÉS D E L'UNIVERSITÉ D E L A U S A N N E : DROIT, É C O N O M I E , LINGUISTIQUE, ETC. 

D A N S S E S TROIS LICENCES, LA FACULTÉ D E S S S P RECHERCHE UN ÉQUILIBRE ENTRE RÉFLEXION THÉO

RIQUE CRITIQUE ET ACQUISITION D E S INSTRUMENTS D E LA RECHERCHE E M P I R I Q U E P R O P R E S À 

C H A Q U E DISCIPLINE. 

Ĵjjjjy ELLE DESTINE S E S ÉTUDIANTS À UN VASTE CHOIX D E PROFESSIONS, OÙ PRÉDOMINENT N É A N M O I N S 

'E CONSEIL ET L'ORIENTATION EN P S Y C H O L O G I E , L'ENSEIGNEMENT, LA RECHERCHE A U SEIN D E 

'ADMINISTRATION PUBLIQUE, LE TRAVAIL SOCIAL, LE JOURNALISME. 

Grades i décernés ??7 LICENCE È S S C I E N C E S POLITIQUES 

LICENCE È S S C I E N C E S S O C I A L E S 

LICENCE EN P S Y C H O L O G I E 

• OPTION P S Y C H O L O G I E GÉNÉRALE 

• OPTION ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

• OPTION P S Y C H O L O G I E SCOLAIRE 

M A Î T R I S E È S S C I E N C E S POLITIQUES 

M A Î T R I S E È S S C I E N C E S S O C I A L E S 

D I P L Ô M E E N P S Y C H O L O G I E 

• OPTION P S Y C H O L O G I E GÉNÉRALE 

• OPTION ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

• OPTION P S Y C H O L O G I E SCOLAIRE 

DOCTORAT 
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? $ T \ F A C U L T É D E S S C I E N C E S S O C I A L E S E T P O L I T I Q U E S (SSP) 

Que veut d i re 
«SSP»? ffl] 

Les Sciences Sociales •'•Sfr! Les sciences sociales constituent un sous-groupe des sciences humaines réunissant des 
Iï̂ " disciplines variables selon les définitions adoptées. Pour chaque université, leur «Fr-ï-i champ d'étude évoque une réalité différente: p. ex., la psychologie est enseignée à Genève à la Faculté du même nom, alors qu'elle relève à Lausanne de la Faculté des sciences sociales et politiques. On admet que les principales disciplines des sciences sociales sont lo sociologie, la politologie, l'ethnologie ou l'anthropologie culturelle, le travail social. Dans une perspective plus large, il est légitime d'y intégrer la psychologie et la pédagogie: toutes deux analysent certes les comportements individuels, mais souvent pour les mettre en relation avec les conditions de la vie en société. La géographie humaine, l'histoire, le droit, la démographie, les sciences économiques sont des disciplines voisines dans la mesure où elles aussi analysent les faits sociaux et les lois qui régissent les sociétés. 

• Ï . Ï -

La Science politique JJÈm Elle est la discipline analysant les mécanismes régissant le pouvoir, dont les institutions 
politiques — étudiées spécifiquement par la politologie — sont une forme, et cherche à expliquer la manière dont les sociétés gèrent les contraintes sociales. Elle |H se fonde sur l'ensemble des contributions apportées par les différentes sciences hu-™ maines (sociologie, psychologie, économie, etc.). On donne également au terme de science politique une définition plus «opérationnelle»: elle est la discipline permettant la définition et la mise en œuvre de politiques particulières; entrent alors dans ie Eli champ de la science politique la science de la décision, celle de la prévision, la pla-Ba nification des politiques publiques, etc. 

La SOCioloaieHH L'objet matériel de la sociologie est le fait social, c'est-à-dire toute manière de faire 
•

exerçant sur l'individu une contrainte extérieure et qui se manifeste à la fois dans une certaine durée et dans l'étendue d'une société ou d'un groupe social. Une telle défîni-ESBk ï'on indique que la sociologie possède des intérêts multiples et des contours va-'*-ïï na '̂es- Dans la pratique, les phénomènes sociaux relevant de la sociologie sont tous x̂fc ceux qui n'intéressent pas directement les sciences sociales spécialisées comme le wBHj droit, la démographie ou l'économie. En guise d'illustration, citons quatre questions "tfcEl ctassiques de la sociologie contemporaine: «Pourquoi et comment les bandes de jeunes se développent-elles?» «Pourquoi et comment un individu se décide-t-il à voter pour tel ou tel parti?» «Pourquoi les inégalités devant l'enseignement persistent-elles en IH dépit des efforts de démocratisation?» «Comment s'effectue l'adaptation des immi-
m*S% granfs à la société qui les accueille?» 

L'anthropologie WÊÊË, Tandis que l'ethnologie est considérée comme l'étude des sociétés non-occidentales, •**• l'anthropologie s'intéresse, dans une perspective corn para tiste, à l'homme concret, occidental ou non-occidental, totalité dont le social est une dimension capitale mais non unique. Les méthodes propres à l'anthropologie sont Inobservation participante» qui met le chercheur en contact direct et prolongé avec la vie quotidienne du groupe observé eî le «dépaysement», qui permet la confrontation critique des déterminants so-ciocullurels de ['«observateur» avec ceux des «observés». 
llll La psychologie (au sens étymologique: «science de l'âme») est ia science du compor

tement des organismes vivants. Le terme de comportement recouvre à la fois les La psychologie 
S» conduites el activités observables et les processus internes (ia pensée, les émotions, etc.). La psychologie actuelle s'est ramifiée en plusieurs branches qui se distinguent à -"̂ .̂j la fois par leur objet d'étude et leurs méthodes de travail Elle délimite son champ d'in-abvi." 'tigalion en fonction de l'âge des sujets étudiés (psychologie de l'enfant), de leurs i'ij.! activités dans la société [psychologie scolaire, psychologie du travail), des maladies a&h mentales (psychopathologie), des comportements différenciés des groupes sociaux 
-JL'Â I (psychosociologie), des mécanismes physiques par lesquels se réalisent les comporte-
1% ments humains et animaux (psychophysiologie), des différences observées dans les comportements d'individus ou de groupes hétérogènes placés dans la même situation 

(psychologie différentielle), etc I 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

'•"$gà F A C U L T É D E S S C I E N C E S S O C I A L E S E T P O L I T I Q U E S (SSP) 

Quel plan 
d'études? ? S 

S c i e n c e s p o l i t i q u e s , k 

s c i e n c e s s o c i a l e s , 1 

p s y c h o l o g i e : 

l e s p a r c o u r s 

Enseignements •'m" 
hors plans d'études * 

I H B 1 

Etudes dans d'autres universités ' e 
suisses ou à l'étranger 

D o c t o r a t 

M a î t r i s e è s s c i e n c e s p o l i t i q u e s / è s s c i e n c e s 
s o c i a l e s : 1 a n . 3 e n s e i g n e m e n t s e t 1 m é m o i r e 

L i c e n c e è s 
s c i e n c e s p o l i t i q u e s 

Bloc de sciences polit iques 
Bloc en sociologie 
Bloc en histoire 
Bloc en méthodologie 
Bloc à choix l ibre 

Soit 16 enseignements 

L i c e n c e è s 
s c i e n c e s s o c i a l e s 

Bloc de sciences sociales 
Bloc en méthodes et 
recherche 
Bloc en théories 
Bloc à choix l ibre 

Soit 15 enseignements 

L icence e n 
p s y c h o l o g i e 

_o o 
o ,a> 

~§ .© 
£• en 

O c 

= - s 
o S 

i l 
"5 O 

O .i= 

t S 

D e m i - l i c e n c e 

Programme de 
1 0 enseignements, 
dont 1 mémoire 

E x a m e n d e p r o p é d e u t i q u e 

Programme de huit enseignements, comprenant des 
obl igations selon la licence envisagée, et des choix 

S C I E N C E S P O L I T I Q U E S S C I E N C E S S O C I A L E S 

Programme 
de 11 enseignements, 
dont 2 sur 2 ans 

P S Y C H O L O G I E ? 

X e s - p l a n s d ' é t u d e s d e s t r o i s » l i c e n c e s * l a i s s e n t a u x " e t u d i a r i t s ; d e s " la d e u x i è m e " 

a n n é e , l a p o s s i b i l i t é d e c h o i s i r » l i b r e m e n t » d a n s « e t « b o r s . d e la F a e y l té S a u e l a i i e s . 

e n s e i g n e m e n t s a u t r e s q u e c e u x q u i c o n s t i t u e n t l e s p a s s a g e s o b l i g e s d e l a t o r -

m a t ï o n x i ' u n p s y c h o l o g u e ^ ^ d ' ô n ^ s o c i o l o g u e " I b V c l ' û f i ^ p G l i t o b g ^ è f ' P ô ô Y r e s t e f 

d a n s J e s e u l c a d r e d e l a F a c u l t é , d e s S S P ^ s ' e s t J é pgs^ d e s COUPS d j t s « , d e . s e r v i r A 

c é » ^ ( i n t r o d u c t i o n à l ' i n f o r m a t i q u e ) o u d o n n é s p a r d é s p r i v a t - d ô c é n t s . . . . 

- L e s - é t u d i a n t s d e l a " F a c u l t é - d e s ^ S S P " s d r ï t a u t o r i s é s à ' s u i v r e u n e a n n é e 

* d ' é t u d e s ' d a n s u n e . ^t|tçej u n i v e r s i t é s u j s s ê ^ ' à ^ î é t r a n o ^ e t r q o ^ t o u r s < f e * l e e r 

2 E c y c l e d ' é t u d e s . „ ^ . . , , „ „ W t ^ - „ v e . 

L e s ' é t u d î a r i t s s o u m e t t e n t * à * - t ' a v a n c e ? l e u r p r o j e t cf 1 é t u d e s d a t i s d ' a u t r e s u n i 

v e r s i t é s ; s u i s s e s o u v à . l ' é t r a n g e r à , u p e c o m m i s s i o n d e m o b i l i t é q p î ^ d p r m e s o n 

r a c c o r d p a r é c r i t . ' _ ^ . , ^ ^ . . , m : ^ # 

Le? p r o j e t a c c e p t é * e s t - c r a m i d è r é * c*ofr fmé ^ é q u i v a l e n t * à * u r f é i H a e u x g r o u p e s 

d l e p r p j j v e s d u « Z e ; ç ^ | e , t k > n c » à ^ / i , n r i ^ * * ^ * 

P o u r ê t r e v a l i d é s , l e s e n s e i g n e m e n t s s u i v i s d o i v e n t a v o i r é t é s a n c t i o n n é s p o -

ù S i t i v è n t e n t p d r d e s 4 é p r e u v e s * 6 U " d ' a u t r e s m o a e s d ' é v a l u a t i o n JAsgés^équvva-

l!a p a r t i e c f u - p r o g r a m m e e f f e c t u é e à l ' U n i v e r s i t é " d e . L d u s q n n e ' ê s t c o n s t i t u é e 

^Bki d e u x hiï ïfo'isT g P o u p e s ^epféuveè r e s t a n t e s ! * f d tridfennecïetïd 

a l c u l é ô r s u r j j e s - e x a m e n s r ' p / é s e n t é s à l ' U i ï M v e ^ s i j ^ a * ^ L a u s a n n e . » 
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S C I E N C E S S O C I A L E S 
S C I E N C E S P O L I T I Q U E S 

1ER CYCLE 
Î^LBNLNÊE, COMPRENANT DEUX SEMESTRES D'IHSCHP-Î 
ITIORÏ- EFC CONDUISANT À L'EXAMEN DE" PROPÉDEU-
•FICJÛËÏ , „ - • S !|-" ' " ] ' , "• - - • " 4 ' „ ' -
JLE; X6'. cycle est conçu comme une'année DE pro-
pédeutique,. à.choixs limité, permettant ad'étudiant 
L'acquisition ' d'ujrie .première'' sérié de*connais-
sances fondamentales eî'j'ÏHITIAIÎEÎT pratique aux 
méthodologies.̂  l̂angages s et techniques des' 
sciences sociàies'eî politiques.- --' .-•<'• 
;Lestétudés entreprises au I e " cycle?permettent à 
-l'étudiant dè se sifuer,progressivémenf dans LE do-
"mpme de-ses études", ddpprendreà "sê dacumen-
ter ef à s'.exprimer, À pdsersles problèmes des 
sciences sociales et politiques selon .une optique 
sciehfîfique/:cV pratiquer leV r̂terhodes, tangages 
et techniques de,.base4y compris les techniques 
bibliographiques/ '̂ documentaires ; ét informa
tiques).' . ... • • ••! 

2E CYCLE 
2E ET 3 E ANNÉE, COMPRENANT 4 SEMESTRES D'Ins
CRIPTION ET CONDUISANT AUX EXAMENS DE LICENCE. 
Le 2© cycle est conçu corpme un cycle dè forma
tion proprement'dite," permettant à'l'étudiant de 
développer, approfondir-et compléter J'acquîsï-
îrorûdes connaissancesset*1a pratique des métho
dologies, langages et techniques commencée dû 
"1 ër cycle, • d'y ajouter Les connaissances et la pro-
tiquede"méthodes,-> langages ef .techniques'."spécir 
fiques-de secteurs*particuliers1 du dorrjaine ' des! 

sciences «sociales ef'ppliîïques.»- • '•• 

MAÎTR ISE '•• ? *, •* ' , : " ' 
Âf ANNÉE/ COMPRENANT DEUX SEMESTRES D'ÎNSCRIP-
T̂ÏON.ÉT" CONDUISANT À L'DBFENFION D'UNE MAÎTRISE ÈS 

ÏDENCES PBLITIQUESOU ES SCIENCES SOCIALES." T 

D O C T O R A T 
T̂RAVAIL DE,"."S RECHERCHE PERSPRIRÏEL' ET ORIGINAL 
CONDUISANT A UNE HJESEAE DOCTORAT. 

P S Y C H O L O G I E 

1 « CYCLE 
L R E ET2É ANNÉE, COMPRENANT.4SEMESTRES' ÀFINS-
CRIPFION EF : CONDUISANT À L'EXAMEN HE PROPÉDEU-
TIQUE, PUIS,À L'EXAMEN DÉ DEMI-LICENCE." 
Ire"annéerelle est conçue comme' une année de 

•prapédeùtïque, à choix limité,.permettanf à l'étu
diant ? î cquîsîhcH, d'une8, première 4 série de 
connaissances- fondamentales et L!initîatiôn.; pra-s 

tique quX méthodologies, langages et techniques 
dé'ïa psychologie. De plus,d'étudiant-s'initiera 
d'autres* sciences humaines, nôYCpsychologîquest 
,Les études entreprises en ] ' e ' année, permettent à 
iétudiant-de se situer progressivement dans le-do-
maine denses .études, d'apprendre a se document 
ter et à s'exprimer, ̂ d poser les" problèmes de fer 
psychologie selon une ôpîiquelscientifîqije/à* pra
tiquer les méthodes, langages et techniques de 
base (y compris les techniques bibliographiques,' 
documentaires et informatiques). ' ' " " . ' . 

DEMI-LICENCE 
2 E ANNÉE,* COMPRENANT DEUX SEMESTRES-D'ÎNSCRIP-
TÏONL ETCONDUISANF-À L'EXAMEN DE DEMÎ-TCENCE. 
La"̂ 2e année" ésf.conçue comme' un*approfondis
sement,, toujours à choix limité'" permettant à l'étu
diant la poursuite, de l'acquisition de connais:, 
sances fondamentales et I'instiation^pratique auxs 

méthodologies, langages ettecrimqtjës'de la psy-
chologieëfde"ses..dîsciplinesVoisines, < - i\ 

2 E CYCLE 
3 E ET 4 E ANNÉE, COMPRENANT 4 SEMESTRES D'INS-
CRIPIION ET CONDUISANT AUX EXAMENS DE LICENCE. 
Le ,2e cycle est conçu comme-un cycle de forma-
lion et de spécialisation, permettant à l'étudiant 
de,développer, approfondir et compléter l'acqui; 
sitidri„'des connaissances et la pratique des mé
thodologies,, langages et technlques-commencée, 
au 1 e r cycle, d'y ajouter les connaissances et la 
pratique de méthodes, langages et techniques 
spécifiques, yôire-spéciatisés/ de secteurs parti
culiers -du''domaine de-ta*- psychologie- -Selon 
l'orientation, choisie; le 2ë cycle peut- avoir -jjne 
orientation ̂ de "Î formation professionnelle propre:. 
mehr'.dite> • ' . ' .< - > - ' " ' . 

D I P L O M E 
3 E ANNÉE,̂ COMPRENANT DEUX SEMESTRES D'ÎNSCRÎP-
FRORÏ ET CONDÙISANFA L'OBTENTION A^ÙN DIPLÔME EN 
PSYCHOLOGIE. 1 »• * ; \ " "** *. -, « 1 

D O C T O R A T 
TRAVAIL̂  "DE> RECHERCHE P̂ERSONNEL * ET ' ORIGINAL 
CONDUISANT A UNE THÈSE DE DOCTORAT. , , .„ 
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Les études conduisant à la licence ès 
sciences politiques durent trois ans, 
dont une année de propédeutique 

Le 1er cycle est conçu comme une 
introduction aux grondes disciplines 

constitutives des sciences de la 
société: science politique, bien sûr, 

mais aussi économie, droit, histoire, 
anthropologie, sociologie. 

Le 2e cycle (deux ans} recouvre les 
principaux domaines d'observation et 

d'analyse de la politologie, comme 
les institutions politiques, la politique 

suisse, les politiques publiques, les 
relations internationales, la 

comparaison entre systèmes 
politiques, qu 'il s'agisse de ceux des 

pays occidentaux ou de ceux du Tiers 
Monde. Ces enseignements 

obligatoires sont complétés par des 
enseignements d'histoire, de 

géographie, d'anthropologie, del 
sociologie, etc., plus spécialisés • 

qu 'en i ! e année (par exemple histoire 
politique et sociale, histoire des idées 

politiques, histoire de l'analyse \% 
sociologique, sociologie des médias, * 

théorie du changement et champ du '. ' 
social, recherche évoluative dans ie 

champ du social}. Des enseignements " 
de méthodologie (techniques des N i 

sciences sociales, statistique, 
mathématiques, etc.)permettent}' 

l'initiation des étudiants à lo recherche -
empirique. •. 

1 E R C Y C L E 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

Introduction à la science politique • Concepts de base en science politique • Eco
nomie politique * Droit constitutionnel. 

ENSEIGNEMENTS À CHOIX 
1 . U N ENSEIGNEMENT D'HISTOIRE À CHOISIR ENTRE 

Histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle • Histoire des idées poli
tiques ^Histoire et sciences sociales. 

2. U N ENSEIGNEMENT D E SOCIOLOGIE/ANTHROPOLOGIE, À CHOISIR ENTRE 
Anthropologie culturelle et sociale • Sociologie générale 

3 . U N ENSEIGNEMENT D E MÉTHODOLOGIE, À CHOISIR ENTRE 
Mathématiques pour les sciences humaines • Méthodologie en sciences sociales 
• Statistique 

4 . U N ENSEIGNEMENT À CHOIX LIBRE 
CHOISI PARMI CEUX OFFERTS EN 1 R E ANNÉE, SELON LA LISTE PUBLIÉE ANNUELLEMENT PAR LA 
FACULTÉ CET ENSEIGNEMENT PEUT ÊTRE PRIS PARMI LES ENSEIGNEMENTS D'HISTOIRE, D E SO
CIOLOGIE/ANTHROPOLOGIE ET D E MÉTHODOLOGIE SUSMENTIONNÉS QUI N'AURAIENT PAS 
DÉJÀ ÉTÉ CHOISIS 

2 = C Y C L E 

a ; Seul le réglementée * * programme, des études * foïtfol ' , 

1 . BLOC D E SCIENCE POLITIQUE COMPRENANT 7 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 
Institutions politiques comparées • Politiques publiques • Politique suisse • Rela
tions internationales * Systèmes politiques comparés: pays occidentaux • Sys
tèmes politiques comparés- pays du Tiers Monde • Tiers Monde: étude de cas. 

2. BLOC COMPLÉMENTAIRE D E SOCIOLOGIE. DEUX ENSEIGNEMENTS À CHOIX PARMI 
Anthropologie culturelle et sociale: théorie # Anthropologie culturelle et sociale: 
thèmes spécifiques • Anthropologie culturelle et sociale, recherche • Concepts de 
sociologie • Histoire de l'analyse sociologique • Théories du changement et 
champ du social • Recherche évaluative dans le champ du social • Sociologie 
de l'image • Sociologie de la communication et de la culture • Sociologie des 
médias • Sociologie du travail 

3. BLOC COMPLÉMENTAIRE EN HISTOIRE. DEUX ENSEIGNEMENTS À CHOIX PARMI 
Histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle • Histoire des idées poli
tiques • Histoire suisse contemporaine • Relotions internationales 

4. BLOC COMPLÉMENTAIRE EN MÉTHODES D E RECHERCHE. DEUX ENSEIGNEMENTS À CHOIX 
PARMI 
Epistémologie de la démarche scientifique • Mathématiques pour les sciences hu
maines • Méthodes et démarches en science politique • Méthodologie en 
sciences sociales • Statistique • Techniques des sciences sociales • Logique. 

5. TROIS ENSEIGNEMENTS À CHOIX LIBRE, DONT LES COURS DES PRIVAT-DOCENTS. 
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Sciences sociales: 
programme 

Née de la fusion récente de la licence 
en sociologie et anthropologie et de 

la licence ès sciences sociales et 
pédagogiques, la licence ès sciences 

sociales vise une large 
transdisciplinarité, apte à rendre 

compte tant du fonctionnement 
général des sociétés que de leur 

diversité, de leurs particularismes. 

Comme la licence ès sciences 
politiques, la licence ès sciences 

sociales comporte trois années 
detudes. L'année de propédeutique 

comprend un noyau d'enseignements 
généraux (anthropologie culturelle et 
sociale, politique et action sociales, 

sociologie générale, méthodologie en 
sciences sociales), que complètent 

des cours à choix. Le 2e cycle offre un 
large éventail de cours et de 

séminaires couvrant les grands 
domaines d'interrogation théorique et 

empirique de l'anthropologie, de la 
psychologie sociale et de la 

sociologie: histoire de l'analyse 
sociologique, psychologie sociale, 

sociologie de la culture, des médias, 
de l'image, du travail, etc De 

nombreux enseignements de 
méthologie, techniques d'enquête, 

mathématiques et statistiques offrent 
une base solide à la formation à la 

recherche. 

1 E R C Y C L E 

G r o u p e A 

Anthropologie culturelle et sociale • Méthodologie en sciences sociales 
et action sociales I • Sociologie générale. 

Politiq ue 

G r o u p e B 

T r o i s e n s e i g n e m e n t s à c h o i x p a r m i l e s e n s e i g n e m e n t s d e 1 r e a n n é e , s e l o n u n e l i s t e 

e x h a u s t i v e p u b l i é e a n n u e l l e m e n t p a r l a F a c u l t é . 

3 ¥ 2 e c y c l e 

; ; JSeulle réglementé? : 
programmé des études 
r :: : • (aitfoi." : 

1 . B l o c d e s c i e n c e s s o c i a l e s c o m p r e n a n t 7 e n s e i g n e m e n t s à c h o i s i r p a r m i : 

Anthropologie culturelle et sociale, théorie • Concepts de sociologie * Histoire 
de l'analyse sociologique • Méthodologie en sciences sociales II • Psychologie 
sociale' théories • Sociologie de la communication et de la culture • Sociologie 
des médias • Approche sociologique des politiques de formation • Apprentissa
ge et formation dans une perspective psychosociale * Sociologie du travail • 
Théories du changement et champ du social 

2. B l o c c o m p l é m e n t a i r e e n m é t h o d e s et r e c h e r c h e . D e u x e n s e i g n e m e n t s à c h o i x 

p a r m i 

Anthropologie culturelle et sociale: recherche • Mathématiques pour les sciences 
humaines ! • Mathématiques pour les sciences humaines II • Recherche évaiuative 
dons le champ du social • Statistique I • Statistique II • Techniques des sciences 
sociales • Psychologie sociale: recherche • Logique. 

3 . B l o c c o m p l é m e n t a i r e e n t h é o r i e s . Q u a t r e e n s e i g n e m e n t s à c h o i x p a r m i 

Anthropologie: thèmes spécifiques • Théories du changement et champ du social 
• Politique et action sociales II • Sociologie de la communication et de la culture 
• Sociologie de l'image * Sociologie des médias • Sociologie du travail • Re
présentations sociales • Epistémologie de la démarche scientifique. 

4 . D e u x e n s e i g n e m e n t s à c h o i x l i b r e , p a r m i 

l e s e n s e i g n e m e n t s d u b l o c e n s c i e n c e s s o c i a l e s o u d e s b l o c s c o m p l é m e n t a i r e s 

n o n e n c o r e c h o i s i s • Les a u t r e s e n s e i g n e m e n t s d e la F a c u l t é , d o n t l e s c o u r s d e s 

p r i v a t - d o c e n t s • D e s e n s e i g n e m e n t s r e l e v a n t d ' a u t r e s f a c u l t é s d e l ' U N I L • D e s e n 

s e i g n e m e n t s r e l e v a n t d ' a u t r e s u n i v e r s i t é s , s u i s s e s o u é t r a n g è r e s . 
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programme 
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L'organisation des études en 
psychologie est régie par une '•• 

convention entre les départements de • 
l'instruction publique des cantons de. 

Friboug, Genève, Neuchâtel etVaud, 
qui délimite les compétences de1 

chaque université. Un Iercycle de' 
deux ans (tronc commun) permet 

d'acquérir les bases théoriques et 
méthodologiques de la discipline, le 

2e cycle introduisant une 
spécialisation, sur deux années 

également. Ainsi, après l'obtention de. 
leur demi-licence, les étudiants 

peuvent continuer de plein droit leur 
formation jusqu'à la licence et au-delà 

soit à Lausanne, soit dans l'une des 
trois autres universités, en fonction de 

l'option choisie. A la Faculté des 
sciences sociales et politiques, trois 

orientations sont offertes. 

• LA PSYCHOLOGIE GÉNÉRALE; 

• LA PSYCHOLOGIE SCOLAIRE, POUR CEUX 
QUI SE DESTINENT À TRAVAILLER DANS LES 

ÉCOLES, EN PARTICULIER AUPRÈS D'ÉLÈVES 
EN DIFFICULTÉ; 

• L'ORIENTATION SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE, POUR CEUX QU'ATTIRE LA 

PRATIQUE DU CONSEIL EN MATIÈRE D E 
CHOIX D'ÉTUDES ET D E CARRIÈRES. 

Le I e r cycle comprend huit] 
enseignements théoriques obligatoires 

(notamment psychologie générale, 
psychologie de l'enfant, 

psychophysiologie, psychologie de la 
personne et de son développement, 

psychosociologie clinique, 
psychologie différentielle, 

psychopathologie), des cours de 
méthodologie et d'initiation aux I 

techniques psychologiques, un travail] 
personnel (mémoire} et des 

enseignements à choix 

1ER C Y C L E 

! r -
• H F 

Selul le rèqlementet 
programme des études 

L-F I" S-

IRE A N N E E 

• GROUPE I. QUATRE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES D E PSYCHOLOGIE 
Psychologie générale I (A ou B) • Psychologie de l'enfant (A ou Bj • Psychophy
siologie • Psychologie de la personne et de son développement. 

• GROUPE II. TROIS ENSEIGNEMENTS À CHOISIR PARMI 
LES ENSEIGNEMENTS D E L , E ANNÉE, SELON UNE LISTE EXHAUSTIVE PUBLIÉE ANNUELLEMENT 
PAR LA FACULTÉ. 

• GROUPE III 
TROIS ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES D E TECHNIQUES PSYCHOLOGIQUES 
Méthodologie psychologique • Statistique i • Travaux pratiques. 

• U N MÉMOIRE THÉORIQUE PORTANT SUR DEUX ANNÉES. 

1ER C Y C L E 

2E A N N E E 

• GROUPE I. QUATRE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES D E PSYCHOLOGIE 
Psychologie générale I (B ou A) • Psychosociologie clinique: questions géné
rales* Psychologie différentielle • Introduction à la psychopathologie 

• GROUPE II. TROIS ENSEIGNEMENTS À CHOIX 
OFFERTS PAR LA FACULTÉ DES S S P (À L'EXCLUSION DES ENSEIGNEMENTS QUI FIGURENT DANS LE 
PROGRAMME D E 2 E CYCLE D E PSYCHOLOGIE), OU PLUS GÉNÉRALEMENT POR L'UNIVERSITÉ D E 
LAUSANNE 

• GROUPE III. TROIS ENSEIGNEMENTS D E TECHNIQUES PSYCHOLOGIQUES 
MÉTHODOLOGIE PSYCHOLOGIQUE • TRAVAUX PRATIQUES • 1 MÉMOIRE THÉORIQUE, RÉALISÉ 
PENDANT LA 1RE ET LA 2 E ANNÉE D'ÉTUDES. 

2E C Y C L E _ _ _ _ 

L I C E N C E , O P T I O N P S Y C H O L O G I E G É N É R A L E 

• LES ENSEIGNEMENTS DU 2 e CYCLE ( 3 E ET 4 E ANNÉES) SONT RÉPARTIS EN 5 BLOCS, DONT UN 
OBLIGATOIRE: LE BLOC 1 . C E DERNIER COMPREND: Psychologie générale IIC ou IID • 
Psychologie du développement A ou B • Psychosociologie clinique: approches 
théoriques * L'entretien psychologique. UN CHOIX D'ENSEIGNEMENTS EST OFFERT DANS 
LES 4 AUTRES BLOCS, DONT LES ORIENTATIONS SONT LES SUIVANTES-
BLOC 2: THÉORIES ET PRATIQUES PSYCHOLOGIQUES: 3 ENSEIGNEMENTS. 
BLOC 3 : ÉPISTÉMOLOGIE/MÉTHODOLOGIE: 2 ENSEIGNEMENTS. 
BLOC 4 . INTERDISCIPLINARITÉ (BLOC OUVERT AUX AUTRES COURS D E LA FACULTÉ OU D'AUTRES FA
CULTÉS D E L'UNIL). 3 ENSEIGNEMENTS. 
BLOC 5 : BRANCHES À CHOIX (BLOC OUVERT À L'EXTÉRIEUR D E L'UNIL): 4 ENSEIGNERMENTS. 

• U N E RECHERCHE SUR DEUX ANS, SOUS LA CONDUITE D E DEUX ENSEIGNANTS; LE RAPPORT D E 
RECHERCHE EST ÉVALUÉ LORS D'UNE DÉFENSE ORALE INDIVIDUELLE, LA RECHERCHE PEUT ÊTRE 
RÉALISÉE EN GROUPE. 

• U N MÉMOIRE D E LICENCE; LE THÈME DU MÉMOIRE EST CHOISI PAR L'ÉTUDIANT EN ACCORD 
AVEC DEUX ENSEIGNANTS, DONT L'UN AU MOINS DOIT APPARTENIR AU COLLÈGE D E L'INSTITUT 
D E PSYCHOLOGIE; LE MÉMOIRE D E LICENCE, ÉVALUÉ LORS D'UNE DÉFENSE ORALE INDIVI
DUELLE, EST UN TRAVAIL PERSONNEL. 
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2 e CYCLE 

L I C E N C E , O P T I O N P S Y C H O L O G I E S C O L A I R E 

• GROUPE I ( 3 E ANNÉE). 4 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 
Psychologie générale IIC ou HD • Apprentissage et formation clans une perspecti
ve psychosociale • Léntretien psychologique • Analyse de données multiples 

• GROUPE II ( 3 E ANNÉE}. 3 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 
Psychologie des difficultés scolaires • Orientation et psychologie scolaires • Psy
chologie du conseil et de l'orientation. 

• GROUPE III ( 4 E ANNÉE}. 3 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 
Consultations de psychologie scolaire • Théorie des tests • Psychologie du déve
loppement. 

• GROUPE I V ( 4 E ANNÉE}. 3 ENSEIGNEMENTS À CHOIX 

• U N E RECHERCHE SUR DEUX ANS, SOUS LA CONDUITE D E DEUX ENSEIGNANTS; LE RAPPORT D E 
RECHERCHE EST ÉVALUÉ LORS D'UNE DÉFENSE ORALE INDIVIDUELLE; LA RECHERCHE PEUT ÊTRE 
RÉALISÉE EN GROUPE. 

• U N MÉMOIRE D E LICENCE; LE THÈME DU MÉMOIRE EST CHOISI PAR L'ÉTUDIANT EN ACCORD 
AVEC DEUX ENSEIGNANTS, DONT L'UN AU MOINS DOIT APPARTENIR AU COLLÈGE D E L'INSTITUT 
D E PSYCHOLOGIE; LE MÉMOIRE D E LICENCE, ÉVALUÉ LORS D'UNE DÉFENSE ORALE INDIVI
DUELLE, EST UN TRAVAIL PERSONNEL. 

• U N STAGE OBLIGATOIRE DONT LE TYPE ET LA DURÉE FONT L'OBJET D'UN ACCORD AVEC LE PROF. 
F. GAILLARD, RESPONSABLE D E CETTE OPTION. 

• LE CAS ÉCHÉANT, DES ENSEIGNEMENTS EXTRAORDINAIRES (P. EX. DES COURS BLOCS) DON
NÉS PAR DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS PEUVENT ÊTRE MIS SUR P IED POUR COMPLÉTER LA FOR
MATION. ILS SONT FORTEMENT RECOMMANDÉS PUISQU'ILS PRÉPARENT DIRECTEMENT À LA PRA
TIQUE D E LA CONSULTATION. 

2E CYCLE _____ 

L I C E N C E , O P T I O N O R I E N T A T I O N S C O L A I R E E T P R O F E S S I O N N E L L E (OSP) 

• GROUPE I ( 3 E ANNÉE). 3 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 
Psychologie du conseil et de l'orientation • L'entretien psychologique • Psycholo
gie du comportement 

• GROUPE II ( 3 E ANNÉE}. 4 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 
L'intervention psychologique en OSP • Orientation et psychologie scolaires • Ini
tiation aux consultations • Analyse de données multiples. 

• GROUPE III ( 4 E ANNÉE). 4 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 
Psychologie générale IIC ou IID • Psychosociologie clinique: approches pratiques 
• Théorie des tests • Consultations en conseil et orientation. 

• GROUPE I V ( 4 E ANNÉE). 3 ENSEIGNEMENTS À CHOIX 

• U N E RECHERCHE SUR DEUX ANS, SOUS LA CONDUITE D E DEUX ENSEIGNANTS; LE RAPPORT D E 
RECHERCHE EST ÉVALUÉ LORS D'UNE DÉFENSE ORALE INDIVIDUELLE; LA RECHERCHE PEUT ÊTRE 
RÉALISÉE EN GROUPE. 

• U N MÉMOIRE D E LICENCE; LE THÈME DU MÉMOIRE EST CHOISI PAR L'ÉTUDIANT EN ACCORD 
AVEC DEUX ENSEIGNANTS, DONT L'UN AU MOINS DOIT APPARTENIR AU COLLÈGE D E L'INSTITUT 
D E PSYCHOLOGIE; LE MÉMOIRE D E LICENCE, ÉVALUÉ LORS D'UNE DÉFENSE ORALE INDIVI
DUELLE, EST UN TRAVAIL PERSONNEL. 

• U N STAGE OBLIGATOIRE DONT LE TYPE ET LA DURÉE FONT L'OBJET D'UN ACCORD AVEC LE PROF. 
J.-P. DAUWALDER, RESPONSABLE D E CETTE OPTION. 

• LE CAS ÉCHÉANT, DES ENSEIGNEMENTS EXTRAORDINAIRES [P. EX. DES COURS BLOCS) DON
NÉS PAR DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS PEUVENT ÊTRE MIS SUR PIED POUR COMPLÉTER LA FOR
MATION, LIS SONT FORTEMENT RECOMMANDÉS PUISQU'ILS PRÉPARENT DIRECTEMENT À LA PRA
TIQUE D E LA CONSULTATION. 
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Chacune des trois licences de la Faculté des SSP offre désormais la possibilité d'une 
spécialisation, au terme d'une année d'études complémentaire, après l'obtention de 
la licence. 

Diplôme en psychologie 

Diplôme en psychologie, 
option orientation scolaire 

et professionnelle (OSP) 

Maîtrise ès sciences politiques *<_fc. 
Maîtrise ès sciences sociales • -

F o r m a t i o n s d o c t o r a l e s 

D e s t i n é p r i n c i p a l e m e n t a u x l i c e n c i é s e n p s y c h o l o g i e a y a n t d é j à u n e a c t i v i t é p r o f e s 

s i o n n e l l e , l e d i p l ô m e e n p s y c h o l o g i e l e u r o f f r e l a p o s s i b i l i t é d ' u n e r é f l e x i o n c o l l e c t i v e 

s u r l e u r p r a t i q u e , g r â c e à u n c o u r s - s é m i n a i r e o ù l e s e x p é r i e n c e s i n d i v i d u e l l e s p e u v e n t 

ê t r e c o n f r o n t é e s e t a n a l y s é e s , a v e c l ' a i d e d ' u n p r o f e s s e u r . E n c o m p l é m e n t p e u v e n t 

ê t r e é g a l e m e n t s u i v i s d e s e n s e i g n e m e n t s o r g a n i s é s c o n j o i n t e m e n t p a r l a F a c u l t é e t 

p a r l ' A s s o c i a t i o n v a u d o i s e d e s p s y c h o l o g u e s 

• P r o g r a m m e : 1 m é m o i r e é c r i t , a v e c d é f e n s e o r a l e , p a r t i c i p a t i o n a c t i v e à u n s é m i n a i r e d e 
r é f l e x i o n e t d e d i s c u s s i o n s u r d i f f é r e n t s a s p e c t s d e la p r a t i q u e p r o f e s s i o n n e l l e , o u s u i v i d ' u n 
e n s e i g n e m e n t r é g u l i e r d e 2 e c y c l e ( o u u n e n s e i g n e m e n t p o s t g r a d e j u g é é q u i v a l e n t ] , p a r t i 
c i p a t i o n a c t i v e à u n e n s e i g n e m e n t p o s t g r a d e e n p s y c h o l o g i e t o t a l i s a n t 2 5 h e u r e s a u m o i n s 
( d e tels e n s e i g n e m e n t s s o n t n o t a m m e n t d i s p e n s é s p a r les u n i v e r s i t é s e t les a s s o c i a t i o n s p r o 
f e s s i o n n e l l e s d e p s y c h o l o g u e s ) ; s t a g e s p r o f e s s i o n n e l s d ' u n e d u r é e c u m u l é e é q u i v a l e n t e à 
u n t r a v a i l à p l e i n t e m p s d e 5 m o i s a u m o i n s 

L e s t i t u l a i r e s d ' u n e l i c e n c e e n p s y c h o l o g i e , o p t i o n o r i e n t a t i o n s c o l a i r e e t p r o f e s s i o n 

n e l l e ( O S P ) , p e u v e n t p o u r s u i v r e l e u r f o r m a t i o n d a n s c e t t e m ê m e s p é c i a l i s a t i o n , p o u r 

l ' o b t e n t i o n d ' u n d i p l ô m e ; l ' a d m i s s i o n d e t i t u l a i r e s d ' a u t r e s l i c e n c e s e s t s o u m i s e à d e s 

c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s -

• p r o g r a m m e d ' é t u d e s c o m p l é m e n t a i r e p o u r les t i t u l a i r e s d ' u n e a u t r e l i c e n c e e n p s y c h o l o g i e 

d ' u n e u n i v e r s i t é r o m a n d e ; 

• a d m i s s i o n s u r d o s s i e r p o u r t o u s les l i c e n c i é s d ' a u t r e s d i s c i p l i n e s e t p o u r les t i t u l a i r e s d ' u n d i 

p l ô m e d e c o n s e i l l e r e n o r i e n t a t i o n r e c o n n u p a r l ' O F I A M T , a v e c p r o g r a m m e p a r t i c u l i e r d e li

c e n c e e n p s y c h o l o g i e , o p t i o n o r i e n t a t i o n s c o l a i r e e t p r o f e s s i o n n e l l e , a v a n t d ' a b o r d e r la 

p r é p a r a t i o n d u d i p l ô m e 

L a p r é p a r a t i o n d u d i p l ô m e c o m p r e n d u n s t a g e d e 1 2 m o i s à p l e i n t e m p s . 

E n f o n c t i o n d e s r é s u l t a t s o b t e n u s à l a l i c e n c e , l e s l i c e n c i é s è s s c i e n c e s p o l i t i q u e s e t è s 

s c i e n c e s s o c i a l e s p e u v e n t p r o l o n g e r d ' u n e a n n é e l e u r s é t u d e s , p o u r l ' o b t e n t i o n d ' u n e 

m a î t r i s e d a n s l ' u n e e t l ' a u t r e d e c e s d i s c i p l i n e s . C o n d i t i o n d ' a c c è s a u d o c t o r a t , c e s 

m a î t r i s e s v i s e n t u n e p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n d a n s l a r e c h e r c h e e t l ' e n s e i g n e m e n t ; e l l e s i n 

t é r e s s e n t a u s s i c e u x q u i v e u l e n t f a i r e v a l o i r u n e s p é c i a l i s a t i o n , a u p r è s d e l e u r f u t u r e m 

p l o y e u r , e n f o n c t i o n d u s u j e t c h o i s i p o u r l a r é d a c t i o n d e l e u r m é m o i r e . L e p l a n 

d ' é t u d e s d e s d e u x m a î t r i s e s c o m p r e n d e n o u t r e d e u x e n s e i g n e m e n t s d o n n a n t l i e u à 

u n e é v a l u a t i o n e t l a p a r t i c i p a t i o n à u n s é m i n a i r e d e r e c h e r c h e . 

* P r o g r a m m e . 1 m é m o i r e é c r i t , d i r i g é p a r u n p r o f e s s e u r d e la F a c u l t é e t s o u t e n u d e v a n t u n 
j u r y c o m p r e n a n t a u m o i n s le p r o f e s s e u r e t u n e x p e r t , p a r t i c i p a t i o n a c t i v e à u n s é m i n a i r e i n 
t e r d i s c i p l i n a i r e e n s c i e n c e s s o c i a l e s o u e n s c i e n c e p o l i t i q u e ( s u i v a n t la v o i e c h o i s i e ) ; p a r t i 
c i p a t i o n a c t i v e à d e u x a u t r e s e n s e i g n e m e n t s d e n i v e a u a v a n c é q u i p e u v e n t ê t r e c h o i s i s à 
l a F a c u l t é d e s S S P , d a n s d ' a u t r e s f a c u l t é s d e l ' U N I L o u d a n s d ' o u t r é s u n i v e r s i t é s s u i s s e s o u 
é t r a n g è r e s . 

A s s o c i é e à d ' a u t r e s u n i v e r s i t é s r o m a n d e s , l a F a c u l t é d e s S S P e n t e n d d é v e l o p p e r s e s 

c a p a c i t é s d ' e n c a d r e m e n t d e s é t u d e s d e 3 e c y c l e . L e s e n s e i g n a n t s d e s o c i o l o g i e o r 

g a n i s e n t a i n s i d é j à d e s j o u r n é e s d e f o r m a t i o n d e s t i n é e s a u x d o c t o r a n t s , e n c o l l a b o r a 

t i o n a v e c l e u r s c o l l è g u e s d e F r i b o u r g , G e n è v e e t N e u c h â t e l e t a v e c l e c o n c o u r s d e 

s p é c i a l i s t e s é t r a n g e r s . D ' a u t r e s p r o j e t s s o n t à l ' é t u d e d o n s d ' a u t r e s d i s c i p l i n e s . 

L a F a c u l t é d é l i v r e d e s d o c t o r a t s e n p s y c h o l o g i e , e n s c i e n c e s p o l i t i q u e s e t e n s c i e n c e s 

s o c i a l e s . 
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Ins t i tu ts et centres JLK 
spécialisés 10;.; 

«•* 
8 i n s t i t u t s 

e t 1 d é p a r t e m e n t 

L'ensemble des professeurs, maîtres d'enseignement, maîtres d'enseignement et de re
cherche, maîtres-assistants et assistants sont rattachés à huit instituts dont l'existence est 
liée moins à l'enseignement qu'à la recherche: Institut d'anthropologie et de sociolo
gie (IAS), Institut d'études politiques et internationales (1EPI), Institut de mathéma
tiques appliquées (IMA), Institut de psychologie (IP), Institut de recherches interdisci
plinaires (IRI), Institut des sciences sociales et pédagogiques (ISSP), Institut de 
sociologie des communications de masse (ISCM) et Institut de sociologie politique 

,., : (ISP). Chacun de ces instituts doit son identité aux recherches théoriques et empiriques 
J qui correspondent à des domaines de compétences spécifiques, notamment sur le 

plan romand, comme par exemple: politique suisse et relations internationales pour 
i'IEPf, sociologie des médias et des techniques pour l ' ISCM, chômage, déviance so
ciale pour I'ISSP, anthropologie culturelle, stratification sociale pour LIAS, psychologie 
de ia santé, psychologie scolaire, orientation scolaire ef professionnelle, mise au 
point de tests pour l'IP, logique pour l'IMA, aménagement du territoire et histoire pour 
l'IRI, fédéralisme et identité nationale pour l'ISP, etc. Le département de science poli
tique réunit TIEPI, l'IRI et l'ISP. 

6 c e n t r e s s p é c i a l i s é s La Faculté des SSP offre par ailleurs aux enseignants et étudiants, parfois même à un 
public non universitaire, les services de plusieurs centres spécialisés 

le Centre de documentation sur la vie politique romande (CDVR) acquiert, 
conserve et communique des documents sur la vie politique suisse et plus particu
lièrement romande, à l'intention des étudiants et chercheurs en science politique. 
On y trouve, les périodiques, les programmes et les statuts des partis politiques; 
les périodiques des syndicats, des milieux patronaux; la presse romande et 
quelques journaux alémaniques; des revues de science politique, etc La consulta
tion se fait sur place, avec l'assistance d'une documentaliste. 

le Service de consultation en psychologie offre de multiples services au public et 
permet aux étudiants avancés en psychologie d'acquérir une formation profession
nelle pratique, sous la supervision d'une équipe de collaborateurs qualifiés Une 
clientèle de jeunes et d'adultes y a accès à des formes modernes de conseil psy-
chologique et de consultation en «psychologie scolaire» et en «orientation scolaire 
et professionnelle». L'accès aux travaux pratiques de consultation est strictement ré
servé aux étudiants en psychologie de 3 E et 4 E années. 

le Service de documentation scolaire et professionnelle dispose d'une documen
tation, périodiquement mise à jour, concernant un grand nombre de métiers, de 
voies de formation scolaire et professionnelle et d'apprentissage 

la Testhothèque de l'Institut de psychologie, instrument de travail réservé à l'usage 
des étudiants et psychologues spécialisés, propose un grand choix de tests psy
chologiques et psychotechniques, ainsi que les outils auxiliaires à leur utilisation 
(manuels, étalonnages, barèmes, etc ). 

la Médiathèque de l'Institut de sociologie des communications de masse dispose 
d'un large fonds de documents audiovisuels, principalement sur support vidéo, 
destiné à la recherche ef à l'illustration de cours et travaux de séminaire. 

une salle d'ordinateurs est à la disposition des étudiants pour s'initier à l'informa
tique et mettre en page leurs travaux personnels par traitement de texte. 
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Perspectives £ 
professionnel les 

S c i e n c e s p o l i t i q u e s 

e t s c i e n c e s s o c i a l e s 

• 

ï » 
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P s y c h o l o g i e 
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PWHHi 
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Tous /es deux ans, l'ASOU (Association 
suisse pour l'orientation universitaire) 

effectue en collaboration avec l'OFIAMT 
une enquête générale, dans toute la 

Suisse, sur le passage à l'emploi des 
jeunes diplômés universitaires Les résultats 

complets pour S'enquête 1993 sont 
disponibles sur une base de données 

accessible depuis le Service d'orientation 
de l'UNIL Les chiffres ci-contre sont extraits 

de cette enquête, qui a reçu plus de 60% 
de réponses et qui porte sur la situation 

professionnelle des jeunes licenciés 
environ une année après l'obtention de 

leur titre universitaire. 
Il convient donc de considérer ce 

graphique comme une source sur le 
premier emploi des jeunes diplômés, et 

non sur l'orientation de leur carrière à 
moyen terme. 

: '•' i l 

tes \ 
i i ; 

• r » ; 

• 
t 

WÊÊÊÊÊ 
•Ï-J-I»-

Recherche 
organismes publics ou privés, souvent en groupes pluridisciplinaires 
Administrations publiques ou privées 
aux niveaux local, national et international 
Domaines culturels 
p. ex. bibliothèques, musées, éditions 

ORIENTATION SCIENCES POLITIQUES: 
Information écrite et audiovisuelle 
{stage de 2 ans permettant l'inscription au registre professionnel — RP) -
Diplomatie' 
{concours organisé par le Département fédérai des affaires étrangères)" 
Secteur privé 
*p: ex. gestion du' personnel,"banque; assurance,-planification] publicité 

ORIENTATION SCIENCES SOCIALES: l ^ : ^ I :T\ ~: 
Travail social -e * , , * - " -
Eaucatibh" spécialisée 

-Enquêtes sùtibiogiqùes * •• - "... Z. " » ^ , Z : 
Coopération technique , „ ^ » . „; , ( s , 

Ecofes ët administrations publiques 
•• p ie)c côpsëiherf orierrtatrorvscolairaet pfofèssib/IÔÊ1FE,l|%cr?ojôg1è.Scolaire* • 

psyçhojogie de la circulation routière t ; i s h % ^ ^ ^ : 

^tfôpifauxj services de santé, Institutions*' ; • - - * *- j ' . " 

^ n t ç e p r i f e s ^ y <<w t, n,, ^ ; s IZIlt '.. ! " ikf ***** ', ! 
p ex. psychologie'du, travail; sélection de personnel," formation "des aciùites-à -
Rivéesji ixèâùx' " '"• • •**' ' • * - -, ,lâ!sll ' !" *! ''^È * 
< ^ b i n e f c . B r i ^ ^ . ; ^ _ • -< f . * 
*c6fiserl et psychothérapie, après W è .toîmafîôrî continuée au-cfela de IcHiœnce 

' LES SECTEURS D'ÂCTIVîf Ê DES J E U N E S D IPLÔMÉS E N SSP (1993) 

T r a v a i l soc ia l 9 3 

U n i v e r s i t é 8 1 

E n s e i g n e m e n t 8 1 

T r a v a i l p s y c h o l o g i q u e 7 0 

S a n t é 4 0 

B a n q u e & a s s u r a n c e 

M é d i a s 

C u l t u r e 

I n d u s t r i e 

C h i m i e 

F i d u c i a i r e s 3 I 

I n d u s t r i e a l i m e n t a i r e 2 1 

D r o i t 1 I 

Cons t ruc t ion 1 I 
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| H g F A C U L T É D E S S C I E N C E S S O C I A L E S E T P O L I T I Q U E S ( S S P ) 

Programme 
des cours BS 

E n s e i g n e m e n t s 

d e 1 r e a n n é e Q H 

S C I E N C E S P O L I T I Q U E S , S C I E N C E S S O C I A L E S , P S Y C H O L O G I E 

Anthropologie culturelle et sociale i Mondher Kilani, po 2 C 2 S 

Concepts de base de science politique Patrick Lecomte, pi 2 C 2 S Concepts de base de science politique 
Moncef Djaziri, ma, et 
René Knusel, sup 2 S 

Droit constitutionnel Jean-François Fauss, pe 3 C 

Economie politique Mîlad Zarin-Ne]adan, pi 3 C 

Histoire des idées politiques 1 Biancamaria Fontana, po 2 C 2 S 

Histoire et sciences sociales 1 Etienne Hofmann, pe 
François Dosse, pi, et 

2e C 2e S 

Bertrand Muller, sup 2h C 2h S 

Histoire politique et sociale Jean Batou, po 2 C 2 S 
de l'Europe au 2 0 e siècle 1 
Introduction à la science politique François Masnata, po 2 C 2 S 

Mathématiques pour es sciences humaines i Henri Volken, po 2 C 2 TP 

Méthodologie en sciences sociales I Ariette Mottaz Baran, sup 2 C 
Jean-Pierre Abbet, sup 2 S 
Marie-Noëlle Schurmans, Tta 2 S 

Méthodologie psychologique 1 Samuel Berthoud, mer 2 C 

Notion et principes généraux du droit François Chaudet, pe 2 C Notion et principes généraux du droit 
Guy Mustaki, pi 2 C 

Politique et action sociales 1 Miche Chauvière, pi 2C Politique et action sociales 1 
Marianne Modak Spuno, sup 2 S 

Psychologie de la personne François Gaillard, po 2C 
et de son développement 
Psychologie de l'enfant B Catherine Domahidy-Dam' , sup 2 C 

Psychologie de l'enfant Catherine Domahidy-Dam' ,sup 2h S Psychologie de l'enfant 
Claude Voelin, po 2e S 

Psychologie générale IA Rémy Droz, po 2 C 

Psychophysiologîe Françoise Schenk, pas 2 C 4 T P 

Sociologie générale 1 Giovanni Busino, po 2 C 2 S 

Sociologie générale 1 Jean-Yves Pidoux, sup 2 C 2 S 

Statistique 1 F. Crettaz von Roten, ma 2 C 1 TP 

Travaux pratiques en psychologie Karen Klaue, ma 2 TP 

J 4 É W 

E n s e i g n e m e n t s 

d è s l a 2 e a n n é e i -

i 
Systèmes politiques comparés Chahrokh Vaziri, sup, et 2 C 2 S 
pays du Tiers Monde M. Kasongo-Ngoy, sup 

Systèmes politiques comparés * Moncef Djaziri, sup 1 C 2 S 
pays occidentaux Jean-Pïlippe Leresche, ma 2 S 
Tiers Monde" étude de cas M Reza Djalili, pi 1 C 2 S 

Les dynamiques régionales en Europe Jean-Philippe Leresche, ma 1 C 

L'Etat en Afrique noire Makïta Kasongo Ngoy, pd 1 C 

Partis politiques comparés au Maghreb Moncef Djaziri, pd 2 C 

Appareils d'Etat dans le Tiers Monde Chahrokh Vazin, pd 2 C 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S S O C I A L E S E T P O L I T I Q U E S (SSP) 

Enseignements 
dès la 2 e année (suite) 

INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES ET INTERNATIONALES 
Histoire des idées politiques II Biancamaria Fontana, po 3 CS 

Politiques publiques bannis Papadopoulos, po 2 C 2 S 

Politique suisse loannis Papadopoulos, po 1 C 2 S 

Relations internationales 1 Pierre de Senarclens, po 1 C 2 S 

Relations internationales II Pierre de Senarclens, po 2 C 2 S 

Informatisation du secteur public en Suisse Biaise Lempen, pd 2 C 

INSTITUT DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES 
Aménagement du territoire Laurent Bride!, po 2 C 
et développement régional 

Laurent Bride!, po 

Géopolitique Georges Nicolas, pe 2 C 2 S 

Histoire politique et sociale Jean Batou, po 2 C 1 S 
de l'Europe au 2 0 e siècle II 

Jean Batou, po 

Histoire des idées politiques en Chine ancienne Erik W . Maeder, pd 2 C 

INSTITUT DE SOCIOLOGIE POLITIQUE 
Institutions politiques comparées 
Méthodes et démarches en science politique 

François Masnata, po 1 C 2 S 
Bernard Voutat, ma 2 C 1 S 

INSTITUT D'ANTHROPOLOGIE ET DE SOCIOLOGIE 
Anthropologie culturelle et sociale: recherche Gérald Berthoud, po 2 C 1 TP 

Anthropologie culturelle et sociale: théorie Géra d Berthoud, po 2 C 1 S 
Anthropologie culturelle et sociale Mondher Kilani, po 2 C / S 
thèmes spécifiques 

Mondher Kilani, po 

Epistémologie de la démarche Louis Quéré, pi 2 C 
scientifique en sciences sociales 
Histoire de l'analyse sociologique Giovanni Buslno, po 2 C i S 

Méthodologie en sciences sociales II Dominique joye, sup 1 C 2 S 

Ethique et sciences de l'homme Charles Widrner, pd 1 C 

Pensée africaine Severîno E. Ngoenha 2 C 

Théories sociales allemandes contemporaines Aldo Haesler, pd 1 C 

Techniques des sciences sociales Ariette Mottaz Baran, mer 1 C 2 S 

* * INSTITUT DE SOCIOLOGIE DES COMMUNICATIONS DE MASSE 
Concepts de sociologie Jean-Yves Pidoux, pat 1 C 2 S 

Sociologie de l'image Jean-Pierre Keller, pe 2 C 1 S 

Sociologie de la communication et de la culture Paul Beaud, po 1 C 2 S 

Sociologie des médias Paul Beaud, po 2 C 2 S 

Sociologie du travail Franc. Messant-Laurent, pat 1 C 2 S 

L'audiovisuel dans les sciences sociales: Francesco Panese, sup 1 C 2 S 
théories et pratiques 



}-•?•_•; UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S S O C I A L E S E T P O L I T I Q U E S (SSP) 

Programme 
des cours 

Enseignements « 1 
dès la 2e année (suite) : W 

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE 
Analyse de données multiples Francis Gendre, po 2 C 2 TP 

Evaluation psychologique Francis Gendre, po 2 C 

Initiation aux consultations Jean-Pierre Dauwalder, po 3h TP 

Introduction à la psychopathologie Nicolas Duruz, pe 2 C 

L'entretien psychologique Nicolas Duruz, pe 1 C 3 TP 

Psychologie des difficultés scolaires François Gaillard, po 2 C 1 S 

Psychologie générale IID Claude Voelin, po 2 C 

Psychologie générale il Rémy Droz, po 3 S 

Psychologie différentielle Jean-Pierre Dauwalder, po 2 C 

Psychologie du comportement Jean-Pierre Dauwalder, po 2 C 

Psychologie du conseil et de 'orientation Jean-Pierre Dauwalder, po 2 C 2 S 

Psychologie du développement A Rémy Droz, po 2 C 

Psychosocïoiogie clinique: questions générales Michèle Grossen, po 2 C 

Psychosociologie clinique: approches pratiques Michèle Grossen, po 1 C 2 S 

Théorie des tests Francis Gendre, po 2 C 

Histoire des idées en psychologie Samuel Berthoud, mer 1 C 

L'éco-anthropologie systémique Gotlieb Guntern, pd 1 C 

L'interdisciplinarité de la psychologie Ruth Burckhardt, pd 1 C 

L'intervention psychologique en Marcel Guyot, mer 2 C 
orientation scolaire et professionnelle 
Méthodologie psychologique il Samuel Berthoud, mer 

Eliane Christen, ma 
2 S 

Méthodologie psychologique III Samuel Berthoud, mer 2 C 

Orientation et psychologie scolaires Daniel Bain, mer 2 C 

Réhabilitation psycho-sociale François Grasset, pd 1 C 

Travaux pratiques en psychologie Eliane Christen, ma 2 TP Travaux pratiques en psychologie 
Samuel Berthoud, mer 

Troubles du développement de l'intelligence Pierre-André Doudin, p d 2 C 

Consultations en conseil et orientation Jean-Pierre Dauwalder, po 4 TP 
(examen d'enfants, d'adolescents et d'adultes] Marcel Guyot, mer 

po 

Consultations en psychologie scolaire François Gaillard, po 
De l'intervention psychologique en milieu scolaire Eliane Christen, ma 1 C 

INSTITUT DES SCIENCES SOCIALES ET PEDAGOGIQUES 
Apprentissage et formation dans une 
perspective psychosocîale 
Approche sociologique des politiques de formation 
Politique et action sociales II 
Politique et action sociale 11 
Psychologie sociale, théorie 
Psychologie sociale, recherche 
Recherche évaluative dans le champ du social 
Théories du changement et champ du social 

Femmes et société — une introduction 
Représentations sociales, théories et méthodes 

André Petitat, po 2 C 2 S 

André Petitat, po 2 C 1 S 
Christian de Montlibert, pî 2 C 
Marianne Modak Spurio, sup 1 S 
Jean-Claude Deschamps, po 2 C 2 S 
Jean-Claude Deschamps, po 1 C 2 S 
François-Xavier Memen, po 2 C 2 S 
François-Xavier Merrien, po 2 C 1 S 
Claire Rubattel Masnara, pd 2 C 
Alain Clémence, mer 2 C 2 S 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 
F A C U L T É D E S S C I E N C E S S O C I A L E S E T P O L I T I Q U E S (SSP) 

E n s e i g n e m e n t s 

d è s l a 2 « a n n é e ( s u i t e ) 

I N S T I T U T D E M A T H E M A T I Q U E S A P P L I Q U E E S 

Mathémaliques 11 Henri Volken, po 2 C 2 TP 
Mathématiques 111 Henri Volken, po 2 C 
Argumentation A James Gasser, ma 2 C 
Argumentation B Vacat 2 C 
Laboratoire de mathématique et de logique Vacat 2 C 
Logique formelle II James Gasser, ma 2 C 2 TP 

Statistique II François Bavaud, ma 2 C 1 TP 

E n s e i g n e m e n t s 1 

p o s t - l i c e n c e • { : . < 

S C I E N C E S P O L I T I Q U E S , S C I E N C E S S O C I A L E S , P S Y C H O L O G I E 

Aménagement du territoire Laurent Brîdel, po 1,30 C 
Anthropologie culturelle et sociale. Gérald Berthoud, po 1 S 
Terrains et théories Mondher Kilani, po 1 S 
Recherches sur les représentations sociales Alain Clémence, mer 2 S 
Séminaire-atelier d'encadrement Jean-Yves Pidoux, pat 
- sciences sociales Alain Clémence, mer 

Séminaire avancé de recherche Moncef Djaziri, ma 
en science politique Bernard Voutat, ma 
Sociologie générale 11 René Levy, pe 1 C/S 
Théorie, pratique et réflexion Michèle Grossen, po 2 S 
Analyse des pratiques professionnelles 

Michèle Grossen, po 

Abréviations utilisées i l * * c o u r s - i " ~ 5 -
S , . : = s é m i n a i r e ^ 
T F L . = T r a v a u x p r a t i q u é s 
h . ; ; = # h i v e r * ^ 
e ' * ' • 

po, 

PQS 
pat * 
p e , 

• p i 

mer™ 

m a : 

p r o f e s s e ù r î o r c l i h a i r e ! - ~< -
professe j jc a s s o c i é , „ „ , , ; 

p r o f e s s e u r a s s i s t a n t ' ' A " * 
p r o f e s s e u r e x t r a o r d i n a i r e — - . : *• 
p r o F è s s e u r i n v r f é ' - > r " ""' * 4 *"*" 

. pr ryat-decent <* * >» «• , ' ™->*i 

m a î t r e d e n s e i g n e m e n t et de recherche 

•supp léant : J ^ ™ s ** r. i * , I 
m a î t r e - a s s i s t a n t 
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F A C U L T É D E S S C I E N C E S S O C I A L E S E T P O L I T I Q U E S (SSP) 

Adresses ut i les 

Décanatl 

Institut d'études politiques 
et internationales 

Institut de sociologie politique 

Institut de recherches 
interdisciplinaires 

Institut de psychologie 

Institut d'anthropologie 
et de sociologie 

Institut de sociologie des j 
communications de masse '. 

Institut des sciences sociales j 
et pédagogiques j 

Institut de mathématiques ; 

appliquées i 

Professeur Ûaude Voelin, doyen BF5H2,1015 Lausanne 6 9 2 3 1 11 69231 15 

Professeur Henri Volken, vice-doyen BFSH2,1015 Lausanne 69231 21 69231 15 

ProfesseurJean-Pïerre Dauwalder, vice-doyen BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 2 61 69231 15 

M m e Janine Wiedmer, adjointe de Faculté BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 1 05 69231 15 

Secrétariat du Décanat 
M ™ Ana Suter 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 1 00 692 31 15 

Vacat BFSH2,1015 Lausanne 69231 45 

Secrétariat de l'Institut 
M m e Janine Kantzer 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 1 40 692 31 45 

Professeur François Mosnata, directeur BFSH2,1015 Lausanne 692 31 52 69231 45 

Secrétariat de l'Institut 
M*™ Janine Kanlzer 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 1 40 6 9 2 3 1 45 

Professeur Georges Nicolas, directeur BFSH2,1015 Lausanne 69231 61 69231 65 

Secrétariat de l'Institut 
M ™ Antoinette Nadal 

BFSH2,1015 Lausanne 69231 60 69231 65 

Professeur Rémy Droz, directeur 3FSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 2 6 8 692 32 65 

Secrétariat de l'Institut 
M ™ Yvette Tanné 

BFSH2,1015 Lausanne 692 32 60 6 9 2 3 2 65 

Professeur Giovanni Busino, directeur BFSH2,1015 Lausanne 69231 83 692 31 85 

Secrétariat de l'Institut 
M ™ Carmen Eberlein 

BFSH2,1015 Lausanne 69231 80 69231 85 

Professeur Paul Beaud, directeur BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 2 11 6 9 2 3 2 15 

Secrétariat de l'Institut 
M"ie Mireille Bovey 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 2 1 0 692 3 2 1 5 

Professeur François-Xavier Mem'en, directeur a.i. BFSH2,1015 Lausanne 692 32 34 6 9 2 3 2 3 5 

Secrétariat de l'Institut 
M ™ Dolorès Cortalezzis 

BFSH2,1015 Lausanne 6 9 2 3 2 3 0 6 9 2 3 2 3 5 

Professeur Henri Volken, directeur BFSH2,1015 Lausanne 69231 21 69231 25 

M . Jean-Philippe Antonieîtî, m a BFSH2,1015 Lausanne 692 31 24 69231 25 

BFSH2 * : BâtHiMiit dû JiKohéŝfies sdiâf&s.Eiiimdînes lio-2 
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C r é é e e n 1 9 1 1 , l ' E c o l e d e s H E C e s t l ' u n e d e s s e p t f a c u l t é s d e l ' U n i v e r s i t é d e 

L a u s a n n e . E l l e e s t u n l i e u d e f o r m a t i o n u n i v e r s i t a i r e d e h a u t n i v e a u c o n s a c r é 

a u x d i s c i p l i n e s é c o n o m i q u e s c o m p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d ' e n t r e 

p r i s e , d e l e c o n o m i e p o l i t i q u e , d e l ' i n f o r m a t i q u e d e g e s t i o n e t d e s s c i e n c e s 

a c t u a r i e l l e s . 

L e d o m a i n e é c o n o m i q u e d o i t ê t r e e n t e n d u a u s e n s l a r g e ; i l e n g l o b e l e s t h é o 

r i e s , l e s p o l i t i q u e s , l e s s t r a t é g i e s , l e s t e c h n o l o g i e s , l e s i n s t r u m e n t s , l e s m é 

t h o d e s e t l e s m o y e n s d e t o u t e n a t u r e c r é é s , d é v e l o p p é s e t a p p l i q u é s p a r l e s 

a c t e u r s d e l ' é c o n o m i e , q u e c e s o i t à l ' é c h e l o n m a c r o é c o n o m i q u e , à c e l u i d e s 

s e c t e u r s , d e s e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , c o m m e à c e l u i d e l ' i n d i v i d u e n 

t a n t q u ' a g e n t é c o n o m i q u e e t s o c i a l . 

E n c e s e n s , l ' E c o l e d e s H E C f a i t f i g u r e d ' E c o l e d ' é c o n o m i e d e l a n g u e f r a n ç a i 

s e e n S u i s s e , a u m ê m e t i t r e q u e l ' E c o l e d e S a i n t - G a l l d a n s l a p a r t i e g e r m a 

n i q u e d u p a y s . D e r a n g u n i v e r s i t a i r e , e l l e e n t r e t i e n t d ' é t r o i t e s r e l a t i o n s a v e c l e 

m o n d e é c o n o m i q u e . 

S o u v e n t d é n o m m é e H E C - L a u s a n n e , l ' E c o l e a d e h a u t e s a m b i t i o n s ; a m b i t i o n 

d e q u a l i t é e t d ' e x i g e n c e s a c a d é m i q u e s d a n s l a f o r m a t i o n e t l a r e c h e r c h e , 

m a i s a u s s i a m b i t i o n d ' o f f r i r à l a c o l l e c t i v i t é u n e g a m m e d e c o u r s e t d e p r o 

g r a m m e s q u i , s a n s r i e n s a c r i f i e r a u x c o u r a n t s d e l a m o d e , s o i e n t c o n s t a m m e n t 

a d a p t é s a u x b e s o i n s c o n t e m p o r a i n s . P a r f a i t e m e n t i n t é g r é e d a n s i a r é g i o n l é -

m a n î q u e o ù e l l e c o n s t i t u e l a v o i e u n i v e r s i t a i r e d e fa f o r m a t i o n e n s c i e n c e s 

é c o n o m i q u e s p a r e x c e l l e n c e , e l l e e s t d e s t a t u r e n a t i o n a l e p a r s o n r é s e a u d e 

r e l a t i o n s a c a d é m i q u e s e t p r o f e s s i o n n e l l e s . E l l e e s t a u s s i u n c e n t r e d e c o m p é 

t e n c e à l ' é c h e l o n i n t e r n a t i o n a l , g r â c e a u r a y o n n e m e n t e t à l a q u a l i t é d e s e s 

p r e s t a t i o n s , d e s e s p r o f e s s e u r s e t d e s e s c h e r c h e u r s . L a g r a n d e d i v e r s i t é d e s 

o r i g i n e s d e c e u x q u i y t r a v a i l l e n t e t y p o u r s u i v e n t l e u r s é t u d e s l u i o u v r e d e s h o 

r i z o n s c u l t u r e l s q u i d é p a s s e n t l a r g e m e n t l e s c a d r e s s u i s s e e t e u r o p é e n . 
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É C O L E D E S H A U T E S É T U D E S C O M M E R C I A L E S (HEC) 

Plans d 1 études 
Grades décernés % 

â 
PLAN D'ÉTUDES AVEC J P G 
SYSTÈME DE CRÉDITS JJFC 

•HT 

LA,DUTÉÈ 'NORMALE DÉSUÉTUDES;DEÎIICENCE'.Â Ĵ;ECOLËI.'CLES^ H E C EST DE 
TFÙÂIRË-ANS;: CËŜ ÉTUDËS "SONT DIVISÉES EP-DEUX* CYCLES/-: V. ', * *'* • ; *:, 
TES: ENSEIGNEMENTS DE*IIŒNCE DÉBUTENT: PAR- UNE FORMATION DE BASÉ" 
COMMUNE À, CARACTÈRE HAUTEMENT SÉLECTIF. CETTE FORMATION VÉTEND' SUR 
UNE ANNÉE, DITE DE PREMIER CYCLE, DONT LE; PROGRAMME, DES COURSI EST 
IMPOSÉ; L'ANNÉE'SÈ TERMINE PAR UNE:SÉRIE;"OBIIGATOJRE D'EXAMENS -ET LA 
RÉUSSITE DE CETTE SÉRIE PERMET D ACQUÉRIR '.LES CRÉDITS CORRESPONDANT "çju. 
PROGRAMME 'ET- D'ENTRER ENDEUXIÈME^ÇYCLÈ. „ -% "-" 
LE DEUXIÈME CYCLE EST COMPOSÉ DE COURS OBLIGATOIRES ET DÈ.COURS;À 
PPTÏOH* LES ÉTUDES POUR*L'OBTENTION D'UNE DES QUATRE; LICENCES CONDUP 
SENTA ACQUÊRFR'XIU TOTAL AU;MOINS 2 4 0 CRÉDITS;.CHAQUE5EXAMEN RÉUSSI 
-DANS; UNE.DISCIPLINÉ DONNANT DROIT AU NOMBRE DÊ  ÇTÉDIÎS* PRÉYU PARLE 
PROGRAMME DE, CHACUNE IDES ORIENTATIONS D'ÉTUDES. LÉ PLAN, DES ÉTUDES, 
DE: DEUXIÈME TCYÇJE INTRODUIT UNE"" CERTAINE -FLEXIBILITÉ- INDIVIDUELLE:; L'ÉTU
DIANT N;'EST"PLUS SOUMIS'À ON 'PROGRAMRRIÊ ANNUEI-IMPOSÊLELÀTÛNE'SÉRIE 
D'EXAMENS"DÉTERMINÉE.-CEPENDANT/*UN SYSTERHE.DE.CONDITIONS"*PRÉFET 
QUÏSPS GDRANT(T;QUE LES COURS DE. BASE SONT SUIVIS AVANT LES, COURS AVAN
CÉS CORRESPONDANTS. LA DURÉE MAXIMALE POUR LA RÉUSSITE DU DEUXIÈME 
CYCLE EST DE QUATRE ANS. ! 

GRADES | Ï | 
DÉCERNÉS 

les programmes des cours de l'Ecole des HEC conduisent 
aux grades, diplômes et certificats suivants: 

LICENCES 
- EN SCIENCES ÉCONOMIQUES, MENTION «GESTION DE L'ENTREPRISE» 
- EN SCIENCES ÉCONOMIQUES, MENTION «ÉCONOMIE POLITIQUE» 
- EN SCIENCES ACTUARIELLES 
- EN INFORMATIQUE DE GESTION 

DOCTORATS 
- EN SCIENCES ÉCONOMIQUES, MENTION «GESTION DE L'ENTREPRISE» 
- EN SCIENCES ÉCONOMIQUES, MENTION «ÉCONOMIE POLITIQUE» 
- EN SCIENCES ACTUARIELLES 
- EN INFORMATIQUE DE GESTION 

DIPLÔMES POSTGRADES 
- DIPLÔME POSTGRADE EN GESTION DE L'ENTREPRISE 

(Master's Degree in Business Administration: MBAJ 
- DIPLÔME POSTGRADE EN ÉCONOMIE POLITIQUE 

(Master's Degree in Economies: MSEj 
- DIPLÔME POSFGRADE EN INFORMATIQUE ET ORGANISATION 

(Master's Degree in Business Information Systems MBIj 
- DIPLÔME POSTGRADE EN GESTION INTERNATIONALE 

(Master's Degree in international Management: MIMj 
- DIPLÔME POSTGRADE EN BANQUE ET FINANCE 

(Master's Degree in Banking and Finance : MBFj 

CERTIFICATS 
- CERTIFICAT D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN GESTION DE L'ENTREPRISE 
- CERTIFICAT DE GESTION POUR DIPLÔMÉS D'ÉCOLES D'HÔTELLERIE OU DE TOURISME 

http://systerhe.de
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Quatre orientations d études, qui s'interpénétrent par plusieurs disciplines communes 
et complémentaires, constituent les axes de développement des enseignements et de 
la recherche à l'Ecole des hiEC. 

Les sciences 
actuarielles 

L'origine de l'enseignement des sciences actuarielles à HEC - Lausanne remonte à 
1 9 1 3 Cet enseignement, le seul cursus de ce type offert en sciences économiques 
en Suisse, a pour but de faire connaître et comprendre les moyens nécessaires à la 
gestion des institutions d'assurances. Les mathématiques actuarielles constituent la par
tie essentielle des enseignements. Elles sont complétées de cours de droit, d'écono
mie, de gestion et d'informatique, permettant au futur actuaire de comprendre le 
cadre dans lequel se situera son activité. Les études de sciences actuarielles convien
nent particulièrement aux porteurs d'un baccalauréat ou d'une maturité scientifique. 

L'économie 
politique 

L'Ecole des HEC est l'héritière d'une tradition féconde, associée aux deux grands sa
vants Léon Walras et Vilfredo Pareto, fondateurs de la célèbre «Ecole de Lausanne» 
à la fin du XIXe siècle. Pris en charge par le Département d'économétrie et d'écono
mie politique (DEEP), les enseignements de l'orientation «Economie politique* s'ap
puient sur les méthodes quantitatives, des analyses théoriques formalisées ou non, 
auxquelles s'ajoutent des approches historiques et appliquées Cet ensemble de dis
ciplines vise à étudier le fonctionnement des systèmes économiques et sociaux. 

La gestion 
d'entreprise "if 

| 

L'informatique f*. 
de gestion f̂et t 

La mission de cette orientation, la plus importante en nombre d'étudiants à HEC - Lau
sanne, consiste à former des économistes dont l'intérêt se porte principalement vers 
les questions de l'entreprise et de l'administration. Si les enseignements théoriques re
présentent une part notable des programmes, ils sont appuyés par de nombreux cours 
d'analyse de cas, des séminaires et des exercices tirés de la réalité. La gestion de 
l'entreprise, dans la conception de HEC - Lausanne, demande donc un esprit d'ana
lyse, une perception rationnelle et constructive des faits, ainsi qu'une capacité d'ou
verture aux points de vue d'autrui. Aux solides bases théoriques, l'étudiant doit ajouter 
une capacité de jugement fondée sur la compréhension de la réalité et un esprit d'en
treprise indispensable au management moderne 

Les progrès spectaculaires de l'informatique ont constitué un apport marquant pour les 
trois orientations décrites ci-dessus, mais ils ont aussi donné ses lettres de noblesse à 
l'informatique de gestion, qui constitue depuis peu une orientation à part entière à 
HEC - Lausanne. Cette orientation est ouverte à ceux et celles qui souhaitent se for
mer dans l'organisation et l'informatique au sein des entreprises et des collectivités pu
bliques et privées. Une telle formation se veut à la fois professionnelle, par la capa
cité de concevoir et d'utiliser des outils de travail, et académique, par la maîtrise 
scientifique des questions d'informatique appliquée à la gestion des organisations hu
maines. 

Matières enseignées 

• V*4 
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L'Ecole des HEC a créé des programmes d'études postgrades de haut niveau, qui 
constituent un ensemble cohérent de formations avancées dans les principaux do
maines de l'économie. En cela, HEC - Lausanne a pris une avance déterminante, qui 
explique sa notoriété -à l'échelon national comme au-delà des frontières helvétiques. 
Ces programmes de cours postgrades sont: 

• un M a s t e r ' s D e g r e e i n B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n ( M B A ) , pour des gra
dués universitaires ou d'Ecoles polytechniques au bénéfice d'une expérience profes
sionnelle et désireux d'acquérir une formation supérieure de management et de ges
tion d'entreprise, 

• un M a s t e r ' s D e g r e e i n I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t ( M I M ) , pour des 
gradués en sciences économiques envisageant une carrière de premier plan dans 
le management international à la faveur d'une expérience académique et pratique, 
en Suisse et à l'étranger; 

• un M a s t e r ' s D e g r e e i n E c o n o m i e s ( M 5 E ) , pour des gradués en sciences 
économiques désirant approfondir et maîtriser les concepts et les techniques avan
cées de l'analyse économique; 

• un M a s t e r ' s D e g r e e i n B u s i n e s s I n f o r m a t i o n S y s t e m s (MB1) , pour des 
gradués en sciences économiques ou diplômés d'Ecoles polytechniques souhaitant 
acquérir des méthodes et des outils de développement avancés en organisation et 
en informatique; 

• un M a s t e r ' s D e g r e e i n B a n k i n g a n d F i n a n c e ( M B F ) pour des gradués 
en sciences économiques désirant étudier les développements les plus récents de la 
théorie financière et anticiper les défis que les spécialistes des domaines bancaires 
ef financiers devront relever dans le futur. 

Des études doctorales en sciences économiques, en sciences actuarielles et en infor
matique de gestion peuvent être poursuivies à l'Ecole des HEC 

Les candidats au doctorat doivent être porteurs d'une licence ou d'un titre jugé équi
valent. Jusqu'à maintenant, ces études ont été laissées au libre choix du directeur de 
thèse et du doctorant, mais il sera dorénavant demandé à ce dernier des mémoires 
ou des travaux de recherche démontrant son aptitude à poursuivre de telles études. 
L'aboutissement de ces études doctorales est constitué par la rédaction d'une thèse, 
étude approfondie et originale d'un sujet choisi. 

HEC - Lausanne encourage des chercheurs qualifiés à entreprendre des études 
conduisant au titre de docteur. A cet effet, une commission de son Conseil de faculté 
est actuellement au travail afin d'en préciser les exigences et d'en définir l'encadre
ment scientifique et matériel. 

L'Ecole délivre deux certificats, qui ne constituent toutefois pas des postgrades: 

• un Certificat d'études supérieures en gestion de l'entreprise, pour des licenciés 
d'autres facultés ou d'écoles polytechniques désirant, après l'obtention de leur licen
ce ou de leur diplôme, compléter leur formation de base par des connaissances gé
nérales en économie et en gestion de l'entreprise; 

• un Certificat de gestion pour diplômés d'écoles d'hôtellerie ou de tourisme, destiné 
aux diplômés de telles écoles, porteurs d'un baccalauréat ou d'une maturité, qui 
souhaitant inscrire leur formation dans le contexte plus large de la gestion des orga
nisations et des entreprises dons l'économie et la société. 
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TE Département d'économétrie et J 
d'économie politique (DEEP) [ 

L'Ecole dispose de plusieurs organismes créés pour développer la recherche, en faire 
bénéficier les programmes d'enseignement et regrouper les professeurs et chercheurs 
d'une même discipline ou de domaines apparentés. 

CRÉÉ À L'AUTOMNE 1983, IE DEEP REGROUPE LES ENSEIGNANTS EN ÉCONOMIE POLITIQUE DE L'ECOLE DES HEC. DES PROFESSEURS ET CHERCHEURS DANS CETTE DISCIPLINE OU UNE DISCIPLINE APPARENTÉE, APPARTENANT À D'AUTRES FACULTÉS, PEUVENT ÉGALEMENT Y ÊTRE ASSOCIÉS. LE DEEP ASSURE LA COHÉRENCE ET L'EFFICACITÉ DES PROGRAMMES D'ÉTUDES EN ÉCONOMIE POLITIQUE À L'ECOLE II ENCOURAGE ET COORDONNE LA RECHERCHE DANS CETTE DISCIPLINE ET ASSURE LA PUBLICATION DE TRAVAUX, NOTAMMENT LES Cahiers de recherches économiques; IL ORGANISE DE NOMBREUSES CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES EN ÉCONOMIE POLITIQUE ET EN ÉCO-NOMÉTRÏE. 
L'Institut de sciences actuarielles (ISA) 

L'Institut de macroeconomie -fr 
appliquée (Créa) IL 

L'Institut de gestion bancaire S| 
et financière (IGBF) 

L'Institut d'informatique et ï-
organisation (INFORGE) * 

Les Unités d'enseignement JH 
et de recherche (UER) 

CET INSTITUT, QUI RASSEMBLE LES PROFESSEURS DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE, A ÉTÉ CRÉÉ EN 1982. I! A POUR TÂCHE D'ORGANISER LE PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS EN SCIENCES ACTUARIELLES ET D'ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE DONS CE DOMAINE. L'ISA PUBLIE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET DÉVELOPPE DE NOMBREUX CONTACTS AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL ET LES MILIEUX ACADÉMIQUES DE L'ASSURANCE. 
FONDÉ EN 1974 COMME CENTRE INDÉPENDANT, «CRÉA» EST DEVENU UN INSTITUT RATTACHÉ À L'ECOLE DES HEC EN 1989. SES ACTIVITÉS CONCERNENT PRINCIPALEMENT LA RECHERCHE EN MACROÉCONOMIE ET MÉTHODES QUANTITATIVES APPLIQUÉES. IL EST ÉGALEMENT SPÉCIALISÉ DANS LES ANALYSES EL LES PRÉVISIONS CONJONCTURELLES À L'ÉCHELLE NATIONALE ET INTERNALIONA-LE. IL EST LE SEUL INSTITUT ROMAND À PUBLIER DES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LA SUISSE. 
CET INSTITUT, CRÉÉ EN 1989, A POUR MISSION DE DÉVELOPPER LO RECHERCHE ET D'ENRICHIR L'ENSEIGNEMENT DANS LES DISCIPLINES DE LA GESTION BANCAIRE ET FINANCIÈRE. IL INTENSIFIER LES RELATIONS DE L'ECOLE AVEC LES MILIEUX BANCAIRES ET FINANCIERS, GANISALION DE COLLOQUES, DE SÉMINAIRES ET DE JOURNÉES DE FORMATION À UNIVERSITAIRES ET DES CADRES DE LA BANQUE ET DE LA FINANCE. PUBLICATIONS, SÉMINAIRES RENDENT COMPTE DE LA RECHERCHE DE POINTE MENÉE AU SEIN DE 

S'EMPLOIE À IL ASSURE L'OR-INTENTION DES COLLOQUES ET 'IGBF. 
CRÉÉ EN 1988, L'INFORGE, QUI RASSEMBLE LES PROFESSEURS D'INFORMATIQUE DE L'ECOLE DES HEC, A POUR MISSION PRINCIPALE D'ASSURER LE SUPPORT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE ET DE L'ORGANISATION. L'INFORGE ENTRETIENT DE NOMBREUX CONTACTS AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES DE SUISSE ET DE L'ÉTRANGER. IL ASSURE LES RELATIONS DES SPÉCIALISTES DE L'INFORMATIQUE À HEC - LAUSANNE AVEC LES ENTREPRISES, LES ADMINISTRATIONS ET ASSOCIALIONS PROFESSIONNELLES DU MONDE ÉCONOMIQUE 
NE CONSTITUANT PAS DES INSTITUTS AU SENS LÉGAL DU TERME, DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE SE SONT MISES EN PLACE À HEC - LAUSANNE. ORGANISMES SOUPLES ET EFFICACES, ELLES RASSEMBLENT DES PROFESSEURS D'UNE MÊME DISCIPLINE DÉSIREUX DE DÉVELOPPER DES INSTRUMENTS D'ENSEIGNEMENT COMMUNS ET UNE RECHERCHE DE QUALITÉ. C'EST DANS CE SENS QUE L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN COMPTABILITÉ (UERC) POURSUIT DES RECHERCHES PÉDOGOGIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA COMPTABILITÉ, PUBLIE DES CAHIERS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPE DE NOMBREUSES RELATIONS SCIENTIFIQUES AVEC LES SPÉCIALISTES COMPTABLES DES ENTREPRISES ET DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES. IL EN EST DE MÊME DE L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN TOURISME (UERT), DONT LA MISSION EST DE DÉVELOPPER LA RECHERCHE EN ÉCONOMIE ET EN GESTION DU TOURISME. CETTE UNITÉ ORGANISE DE NOMBREUX COLLOQUES ET COLLABORE AVEC LES ORGANISMES PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS. 
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Le Comité des Etudiants HECl 

L'AIESEC ~ Association 
internationale des étudiants en 

sciences économiques 
et commerciales 

HEC - Lausanne offre à ses étudiants un environnement social de qualité et des pos
sibilités de développement personnel de premier ordre. Fortes de leurs ambitions et 
de leur dynamisme, cinq associations contribuent à parfaire l'esprit HEC. 

Tâches simplifées, conditions avantageuses d'achat de matériel et de documentation, 
moments de délassement, contacts avec le monde économique: ce sont là quelques-
unes des prestations du Comité des Etudiants HEC. Trait d'union entre étudiants et en
seignants, il offre une large palette de «produits» donnant à la vie à HEC - Lausanne 
une dimension dépassant largement le cadre des seuls plans d'études. 

Aujourd'hui, un étudiant doit être mobile; il doit avoir une expérience professionnelle 
et un solide bagage linguistique. L'AIESEC y contribue en organisant des stages dans 
des entreprises à l'étranger, expérience indispensable pour parfaire des connais
sances linguistiques et pour confronter la théorie à la réalité. 

En outre, l'AIESEC organise un «Forum» permettant aux futurs licenciés HEC de ren
contrer des responsables d'entreprises intéressées à engager des collaborateurs et qui 
souhaitent se faire mieux connaître de ces futurs cadres de l'économie. 

La Junior Entreprise - HEC 
{JE HEC) 

Le Bureau des stages HEC 

C'est une véritable entreprise de service que la Junior Entreprise - HEC Elle réalise le 
souhait de tout étudiant: expérimenter la théorie acquise sur les bancs de l'Université. 
A cet effet, la JE HEC obtient des mandats d'études de la part d'entreprises, d'orga
nismes privés ou publics dans de multiples domaines. Ces mandats sont conduits par 
des équipes d'étudiants qui agissent comme des consultants professionnels, acquérant 
ainsi une expérience pratique particulièrement fructueuse. 

Ce Bureau, géré par un groupe d'étudiants, recense les possibilités d'activité profes
sionnelle dans la région lémanique II est en étroite relation avec de nombreuses en
treprises et peut ainsi fournir des places de travail de courte durée à des collègues qui 
souhaitent ou doivent financer leurs études. 

L'Association des gradués HECl Etre «HEC - Lausanne» ne signifie pas simplement avoir obtenu une licence universi
taire, c'est aussi et surtout faire partie de la grande famille des HEC représentée par 
l'Association des gradués. Forte de plus de 3 0 0 0 membres, l'Association est présen
te sur tous les continents; bien des institutions ou des grandes entreprises dans le 
monde comptent dans leurs rangs des HEC - Lausanne, au niveau des cadres parti
culièrement. 

L'Association des gradués a deux buts principaux assurer les relations entre les gra
dués et l'Ecole; soutenir l'Ecole dans sa mission et ses efforts de développement en lui 
fournissant un réseau unique de relations dans les divers domaines où elle œuvre. 
Récemment, l'Association des gradués HEC a créé «HEC Première place» pour venir 
en aide aux nouveaux gradués qui, après quelque temps de recherche, rencontrent 
des difficultés d'emploi; elle manifeste ainsi la solidarité entre «anciens» et «nou-
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Perspectives 
professionnel les 

S c i e n c e s a c t u a r i e l l e s 

wSËË 

E c o n o m i e p o l i t i q u e 

G e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e : ~ < è -

I n f o r m a t i q u e d e g e s t i o n 

L e s a c t u a i r e s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s à d e s f o n c t i o n s à h a u t e r e s p o n s a b i l i t é d a n s d e s 
c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s , d a n s d e s b a n g u e s o u d e s s o c i é t é s f i n a n c i è r e s . I l s p e u 
v e n t a u s s i d e v e n i r e x p e r t s d a n s l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s d ' a s s u r a n c e , o u c o n s e i l l e r s 
i n d é p e n d a n t s a u p r è s d e m u l t i p l e s i n s t i t u t i o n s é c o n o m i q u e s et p o l i t i q u e s . 

L e s d é b o u c h é s s ' é t e n d e n t à t o u t e s l e s b r a n c h e s d e l ' é c o n o m i e : s e r v i c e s d ' é t u d e s 
é c o n o m i q u e s p u b l i c s o u p r i v é s , d e p r o s p e c t i v e e t d e p l a n i f i c a t i o n , d e f i n a n c e d e s 
e n t r e p r i s e s d u s e c o n d a i r e e t d u t e r t i a i r e o u d e s i n s t i t u t i o n s p o l i t i q u e s . L e s é c o n o 
m i s t e s s o n t é g a l e m e n t t r è s p r é s e n t s d a n s l e s " a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s b u p r i v é e s , 
l e s a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s , d a n s l e s o f f i c e s d e s t a t i s t i q u e s , d a n s c e u x d u d é 
v e l o p p e m e n t , a i n s i q u e d a n s l ' e n s e i g n e m e n t e t l é j o u r n a l i s m e . 

L e g e s t i o n n a i r e p e u t e x e r c e r u n & a c t î v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d a n s u n e m u l t i t u d e d e c r é 
n e a u x o f f e r t s p a r l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , l ' i n d u s t r i e et l e s s e r v i c e s : i l p o u r r a 
y d é v e l o p p e r s e s t a l e n t s et s e s c o n n a i s s a n c e s d e " m a n a g e r , d a n s ^ o r g a n i s a t i o n d e 
l ' e n t r e p r i s e , d a n s l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m â m e s , d a n s l a f i n a n c e e t l e c o n t r ô ; 
l e , d a n s l a p r o d u c t i o n , l e m a r k e t i n g et l a ^ s t r a t é g ï e d e d é v e l o p p e m e n t . t e s ; g e s t i o n -
n a i r e s s o n t t r è s p r é s e n t s c l a n s l a b a n q u e et l ' a s s u r a n c e , l a f i d u c i a i r e et l e c o n t r ô l e , 
d a n s l a p l u p a r t d e s o r g a n e s v i t a u x * a e s ^ g r a n d e s e n t r e p r i s e s * c 0 m m B s c T * 1 a t ê t e - d e 
n o n j b / e u s e s P M E e n S u i s s e , e t a u - d e l à d e s f r o n t i è r e s , , a » - -: 

O r i e n t a t i o n n o u v e l l e à l ' É c o l e d e s H Ë C , I n f o r m a t i q u e d e g e s t i o n i c o h s f î f u ë t f n êiéT-
m e n t s d é d u j o r j c | i o n n e m e n l d e s ^ e n t ç e p r i | e s e h d e s a d m i n i s t r a t i o n g r a d o ^ c j a n s -
c e d o m a i n e e s t p r o m i s à u n a v e n i r d e h a u f n i v e a u p u i s q u ' i l a c o m m e ' m i s s i o n " c i l ' 
g é r e r — - e n ^rela^cJn; a v e c l e s « i n f o ^ r n a t f e i ê p s — l e c i é v e l o p p e B n e ô t « d è | i ^ ï è T f ï e l s ] 
d ' i n f o r m a t i o n d e s e n t r e p r i s e s o u , d e s a d m i n i s t r a t i o n s . I l d e v r a m a î t r i s e r e t i m p l a n 
t e r l e s t e c h n o l o g i e s ' n o u v e l l e s d a n s ^ ' e n t r e p o s e r é t u d i e r ; r é a l i s e î ^ e t ^ r t g e r * d e s | > r 6 / " 
j e t s i n f o r m a t i q u e s m e t t a n t e n j e u , d e s r e s s o u r c e s - m a t é r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ê ^ h u / 
m a ï n e V !* ^ I ! * * ' • ' t - ^ - • * ' *.~**Z*\ » . 

Tous les deux ans, l'ASOU (Association 
suisse pour l'orientation universitaire! 

effectue en collaboration avec i'OFIAMT 
une enquête générale, dans toute la 

Suisse, sur le passage à l'emploi des 
jeunes diplômés universitaires les résultats 

complets pour l'enquête 1993 sont 
disponibles sur une base de données 

accessible depuis le Service d'orientation 
de l'UNIL les chiffres ci-contre sont extraits 

de cette enquête, qui a reçu plus de 60% 
de réponses et qui porte sur la situation 

professionnelle des jeunes licenciés 
environ une année après l'obtention de 

leur titre universitaire. 
Il convient donc de considérer ce 

graphique comme une information sur le 
premier emploi des jeunes diplômés, et 

non sur l'orientation de leur carrière à 
moyen terme Au demeurant, ces résultais 

expriment une moyenne suisse, une 
enquête rassemblant exclusivement les 

jeunes diplômés HEC - Lausanne pourrait 
livrer des indications différentes, reflétant 

davantage la vocation propre de l'Ecole 

S E C T E U R S Q W i y i ï E € > E $ € ) I B L O M E S ^ S C I E N C E S EC 

B a n q u e & a s s u r a n c e 2 5 8 

U n i v e r s i t é 9 1 

F i d u c i a i r e s 6 8 

E n s e i g n e m e n t 5 9 

I n d u s t r i e 5 9 

I n d u s t r i e a l i m e n t a i r e 2 8 

C h i m i e 2 0 

M é d i a s 1 8 

C o n s t r u c t i o n 1 5 

C u l t u r e 1 1 

D r o i t 5 

T r a v a i l s o c i a l 5 

S a n t é 3 

T r a v a i l p s y c h o l o g i q u e 2 

A g r i c u l t u r e 1 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

É C O L E D E S H A U T E S É T U D E S C O M M E R C I A L E S (HEC) 

1 er cycle ( 1 r e année) 
bs chiffres dans l'avant-dernière colonne j 

représentent le nombre d'heures hebdomadaires, 
ceux de ia dernière colonne la valeur en crédits. Les j 

nombres entre parenthèses correspondent aux | 
cours rapides. 

2e cycle, cours 
obligatoires (93 crédits) 
Pour être autorisé à suivre certains cours, il faut | 

avoir obtenu les crédits de cours pré-requis. 
Les cours pré-requis sont inscrits A en italique | 
après les cours qui comportent cette exigence. 

2« cycle, cours à option 
(70 crédits au moins) 

Options modulées: \ 
30 crédits dont au moins dont 24 

dans un même module 

SCIENCES ÉCONOMIQUES, MENTION GESTION DE L'ENTREPRISE 
Principes de comptabilité et de gestion Bernard Apothéloz, po 6(3] 18 Principes de comptabilité et de gestion 

Alfred Stettler, po 
Mathématiques Hans-U. Gerber, po 4(3) 12 Mathématiques 

François Dufresne, po 

Statistique économique Alain Schârlîg, pe 3 N 
Isabelle Petoud, sup > 1 2 

Comptabilité nationale Charles Iffland, po 1 / 
Olivier Blanc, po 

Inférence et décision statistiques Aurelio Mattei, po 2 6 
Antonio Gualtierorti, pe 

Notions et principes généraux de l'informatique S. Ghernaouti-Hélîe, po 3 9 Notions et principes généraux de l'informatique 
Yves Pigneur, po 

Notions et principes généraux du droit François Chaudet, pe 2 6 Notions et principes généraux du droit 
Guy Mustaki, pe 

Economie politique Thomas von Ungern, po 3 9 Economie politique 
Jean-jacques Schwartz, po 

Analyse économique Damien Neven, po 2 6 

Principes de consolidation et de contrôle interne Alfred Stettler, po 2 6 

Gestion de la production Hervé Mathe, po 2 6 

Statistique: analyse de données Biaise Lara, po 2 6 

Principes de finance Pierre-A. Dumont, pi 4 12 Principes de finance 
Didier Cossin, pa 

Relations humaines Alexander Bergmann, po 2 6 

Gestion et organisation des ressources humaines Philippe Delay, pe 2 6 

A Relations humaines 

Philippe Delay, pe 

Droit des sociétés Roland Ruedin, pe 2 ô 

Droit des obligations (biennal) Baptiste Rusconi, pe 2 6 
94-95- 1 • 95-96. Il 

ou à choix: 
Droit français 1 (commercial, des obligations] Jean-Pierre Sortais, po 2 6 

Economie nationale Jean-Christian Lambelet, po 2 6 
ou à choix: 

Organisation industrielle Thomas von Ungern, po 2 6 Organisation industrielle 
Damien Neven, po 

Management Science R. O. (1) Biaise Lara, po 2 6 

Marketing Ghislaine Cestre, po 3 9 

Politique d'entreprise A Marketing Bernard Catry, po 2 ô 

Fiscalité- Vincent Pelet, me 2 6 

Contrôle interne 1 (2 h. sur 1 semestre) Daniel Oyon, po 1 3 

Module «techniques de gestion» 
Informatique, méthodes de programmation Pierre Bonzon, po 2 6 

Systémique et organisation Silvio Munarî, po 2 6 

Systèmes d'mform. et d'aide à la décision André R. Probst, pe 2 6 

Séminaire de Management Science (R.O) Biaise Lara, po 2 6 

A Management Science R.0 0) 
Module «Marketing» 
Gestion des ventes A Marketing D. Xardel, po 2 6 

Marketing indust. et des services A Marketing Francis Léonard, po 2 6 

Marketing intern. et multinational AMarketing Francis Léonard, po 2 6 

Séminaire de marketing appliqué AMarketing Ghislaine Cestre, po 2 6 

Management Science R.O. (Il) Biaise Lara, po 2 6 

A Management Science R.0. (1) 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

É C O L E D E S H A U T E S É T U D E S C O M M E R C I A L E S (HEC) 

2 e cycle, cours à option 
(suite) 

Remarque sur les travaux de groupe ef les travaux i 
personnels: les étudiants sont amenés durant leurs * 

études à rédiger des rapports et des analyses de 
cas. Ils présentent aussi des séminaires. Les 

résultats de ces travaux sont intégrés à la note 
finale attribuée pour ie cours concerné. 3£ 

Remarque sur les options libres: 
on peut choisir des cours parmi l'ensemble de ceux 

offerts en 2« cycle à l'Ecole des HEC, avec l'accord 
du professeur intéressé et celui du président de 

l'orientation d'études de licence HEC concerné. En 
principe, il est également possible de choisir parmi 

les cours de 2e cycle offerts par d'autres facultés de 
l'UNIL ou par l'EPFL Pour être validé comme, 

option, le cours d'anglais économique doit avoir été 
suivi pendant 4 semestres. 

Une option libre doit dans tous les cas être un cours 
dispensé dans une haute école. Il doit être 

équivalent à un cours de 2 heures hebdomadaires 
pendant 2 semestres (environ 60 heures) et être 

sanctionné par un examen final. 

1 e r cycle ( 1 r e année) 

G E S T I O N D E L ' E N T R E P R I S E ( S U I T E ) 

Module «Finance et contrôle» 

Systèmes bancaires et financiers Zuhayr Mikdashi, po 2 6 

Fincnce de marché (avec TP) A Principes de finance Ra(na Gibson, po 3 9 

Finance d'entreprise A Principes de finance Didier Cossîn, pa 2 6 

Contrôle interne 1 (2h. sur 1 semestre) Daniel Gyon, po 1 3 

Contrôle interne II Daniel Oyon, po 2 6 

Mathématiques de la finance André Dubey, po 2 6 

Module «Tourisme» 

Industrie et politique du tourisme Peter Keller, pe 3 9 

Gestion touristique appliquée Francis Scherly, pa 2 6 

Echanges internationaux Gaston Gaudard, pe 2 6 

Géographie et économie spatiale Jean-Bernard Racine, po 2 6 

Management du sport Divers professeurs 3 9 

Options groupées «environnement de l'entreprise»: 30 crédits au moins 

Economie nationale Jean-Christian Lambelet, po 2 ô 

Organisation industrielle Thomas von Ungern, po 2 ô 

Droit des obligations II Baptiste Ruscom, pe 2 ô 

Droit français II [commercial, des obligations) Jean-Pierre Sortais, po 2 6 

Histoire de la pensée économique Pascal Bridel, po 2 6 

Economie et gestion de l'énergie Zuhayr Mikdashi, po 2 ô 

Economie du développement Charles Iffland, po 2 6 
Séminaire d'économie du développement Charles Iffland, po 1 3 
Intégration européenne Damien Neven, po 2 ô 
Séminaire sur 'intégration européenne Damien Neven, po 1 3 
Démographie Olivier Blanc, po 2 ô 
Séminaire d'étude des populations Olivier Blanc, po 1 3 
Relations sociales dans l'entreprise A Relations humaines Alexander Bergmann, po 2 6 

Croissance Damien Neven, po 2 6 
A Analyse des structures industrielles 

Damien Neven, po 

Anglais économique ian McKenzïe, mer 4 9 

Options libres: 12 à 18 crédits 

Choisir 2 ou 3 cours pour atteindre ou légèrement dépasser les 240 crédits 

» i S C I E N C E S É C O N O M I Q U E S , M E N T I O N É C O N O M I E P O L I T I Q U E M r 

Principes de comptabilité et de gestion Bernard Apothéloz, po 6(3] 

co Principes de comptabilité et de gestion 
Alfred Stettler, po 

Mathématiques Hans-U- Gerber, po 4(3] 12 Mathématiques 
François Dufresne, po 

Statistique économique Alain Schàrlig, pe 3 Statistique économique 
Isabelle Petoud, sup 12 

Comptabilité nationale Charles Iffland, po 1 Comptabilité nationale 
Olivier Blanc, po 

Inférence et décision statistiques Aurelio Mattel, po 2 6 Inférence et décision statistiques 
Antonio Gualtierotti, pe 

Notions et principes généraux de l'informatique S. Ghernaouti-Hélie, po 3 9 
Yves Pigneur, po 

Notions ef principes généraux du droit François Chaudet, pe 2 6 Notions ef principes généraux du droit 
Guy Mustaki, pe 

Economie politique Thomas von Ungern, po 3 9 Economie politique 
Jean-Jacques Schwartz, po 



hSSÏ UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 
;! É C O L E D E S H A U T E S É T U D E S C O M M E R C I A L E S (HEC) 

Programme 
des cours 

2 E C Y C L E , C O U R S ^ 

O B L I G A T O I R E S ( 5 7 C R É D I T S ) £J 

2 E C Y C L E , C O U R S A O P T I O N 1 

( 1 1 1 C R É D I T S ) ! - ; 

Microéconomie 1 Aurelio Mattei, po 3+1 9 

Macroéconomie 1 Ernst L. von Thadden, po 3+1 9 

Statistique et économétrie 1 Alberto Holly, po 2+2 6 

Méthodes quantitatives Délia Nilles, mer 1 + 1 3 

Statistique et économétrie appliquées Jean-Christian Lambelet, po 2 6 Statistique et économétrie appliquées 
Thomas von Ungern, po 

Analyse économique de situations historiques * Jean-Christian Lambelet, po 2 6 

Histoire de la pensée économique 1 * Pascal Bridel, po 2 6 

Microéconomie HA AMkroéconomiel Aurelio Mattei, po 3H 5 

Macroéconomie I1A A Macroéœnomie 1 Jean-Pierre Danthïne, po 2H 3 

Statistique et économétrie HA A Statistique et économétrie 1 Alberto Holly, po 2H 4 

Croupe i (au moins 30 crédits sur 69) 
Mîcroéconomie I1B * A MiaoéconomieIIA Aurelio Mattei, po 2E 3 

Macroéconomie IIB * AMacroêconomieIIA Jean-Pierre Danthme, po 2E 3 

Macroéconomîe IIC * A f/lacroéconomie IIA Jean-Pierre Danthme, po 2E 3 

Statîst. et économétrie IIB * A Statistique et économétrie IIA Alberto Holly, po 2E 3 

Statist. et économétrie liC * A Statistique et économétrie l A Alberto Holly, po 2E 3 

Théorie des jeux * Ernst von Thadden, po 2 6 

Organisation industrielle Thomas von Ungern, po 2 6 Organisation industrielle 
ou Damien Neven, po 

Théorie et politique monétaires Pascal Bridel, po 2 6 

Croissance * Damien Neven, po 2 6 

Théorie économique de 'organisation * Ernst von Thadden, po 2 6 

Microéconomie avancée (P) Ernst von Thadden, po 2 6 

Macroéconomie avancée (P) Jean-Pierre Danthine, po 2 6 

Econométrie avancée (P) Alberto Holly, po 2 6 

Formes de la concurr et réguL des monopoles (P] Claude Henry, pe 2 6 

Microéconomie de !'intermédiation bancaire (P) Ernst von Thadden, po 1 3 

Groupe II (au moins 30 crédits sur 105) 
Géographie et économie spatiale * * Jean-Bernard Racine, po 2 6 

Démographie * * Olivier Blanc, po 2 6 

Séminaire Etude des populations * * Olivier Blanc, po 1 3 

Economie du développement * * Charles Iffland, po 2 6 

Séminaire Economie du développement * * Charles Iffland, po ! 3 

Finance publique A * Jean-Jacques Schwartz, po 2 6 

Finance publique B * Jean-Jacques Schwartz, po 2 6 

Commerce International A " Gaston Gaudard, pe 2 6 

Commerce international B * Gaston Gaudard, pe 2 6 

Microéconomie app ïquée A * Thomas von Ungern, po 2 6 

Microéconomie appliquée B * Thomas von Ungern, po 2 6 

Economie nationale * * Jean-Christian Lambelet, po 2 6 

Commerce et développement Ramsès Abul Naga, pat 1 3 

Modèles macroéconomiques Jean-Christian Lambelet, DO 2 6 

Econométrie appliquée Ramsès Abul Naga, pat 2 6 

Histoire de la pensée économique 11 * Pascal Bndel, po 2 6 

Intégration européenne Damien Neven, po 2 6 

Séminaire: Intégration européenne Damien Neven, po 1 3 

Economie de la santé Jean-Pierre Danthine, po 2 6 
Alberto Holly, po 

Economie et gestion de l'énergie Zuhayr Mîkdashi, po 2 6 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

É C O L E D E S H A U T E S É T U D E S C O M M E R C I A L E S (HEC) 

Programme 
des cours 

1 er cycle ( 1 « année) J 

2e cycle7 cours obligatoires (108 crédits) £î 
• • i • 
i 1 * f 

• • t f " 

f i l 

2e cycle, cours à option (60 crédits) 

ECONOMIE POLITIQUE (SUITE) 
Epistémologie des sciences sociales (P) Jean-Bernard Racine, po 1 3 
Options libres (dont au moins 18 crédits HEC) * * 10 30 
* Cours donnés une année sur deux. • ** Cours pouvant être choisis déjà à partir du 3e semestre. 
Tous les autres cours sont à choisir après avoir suivi les cours obligatoires. • (P) Cours du programme 
postgrade pouvant être pris à partir du 7 e semestre. 

INFORMATIQUE DE GESTION 
Principes de comptabilité et de gestion Bernard Apothébz, po 6(3) 18 Principes de comptabilité et de gestion 

Alfred Stettler, po 
Mathématiques Hans-U. Gerber, po 4(3) 12 

François Dufresne, po 
Statistique économique Alain Scharlïg, pe 3 Statistique économique 

Isabelle Petoud, sup 12 
Comptabilité nationale Charles Iffland, po 1 

Olivier Blanc, po 
Inférence et décision statistiques Aureho Mattei, po 2 6 Inférence et décision statistiques 

Antonio Gualtierottï, pe 
Notions et principes généraux de l'informatique S. Ghernaouti-Hélie, po 3 9 

Yves Pigneur, po 
Notions et principes généraux du droit François Choudet, pe 2 ô 

Guy Mustaki, pe 
Economie politique Thomas von Ungern, po 3 9 Economie politique 

Jean-Jacques Scnwartz, po 

Principes de consolidation et de contrôle interne Alfred Stettler, po 2 ô 
Gestion de la production Hervé Mathe, po 2 ô 
Management Science — R O- (1) Biaise Lara, po 2 6 
Marketing Ghislaine Cestre, po 3 9 
Principes de finance Pierre-A Dumont, pi 4 12 Principes de finance 

Didier Cossin, pa 
Relations humaines Alexander Bergmonn, po 2 6 
Méthodes de programmation Pierre Bonzon, po 2 6 
Interfaces «homme-machine» A Méthodes de programmation François Grize, po 3 9 
Algorithmique et structures de données Pierre Bonzon, po 3 9 
A Méthodes de programmation 

Pierre Bonzon, po 

Bases de données A Méthodes de programmation Yves Pigneur, po 3 9 
Systémîque et organisation Silvio Munari, po 2 6 
Systèmes d'information et d'aide à la décision André R Probst, pe 2 ô 
Conception de systèmes d'information Silvio Munori, po 3 9 
Télécommunication et bureautique S. Ghernaouti-Hélïe, po 3 9 
Politique d'entreprise AMarketing Bernard Catry, po 2 ô 

18 crédits au moins doivent être obtenus dans la liste ci-dessous 

Systèmes à base de connaissances André R. Probst, pe 2 ô 
Langages pour l'intelligence artificielle Pierre Bonzon, po 2 6 
Conception de réseaux S. Ghernaouti-Hélie, po 2 6 
Génie logiciel Yves Pigneur, po 2 ô 
Gestion de pro|ets et gestion de l'informatique Silvio Munari, po 2 6 

Les 42 crédits restants peuvent être choisis librement 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

É C O L E D E S H A U T E S É T U D E S C O M M E R C I A L E S (HEC) 

1 E R C Y C L E ( 1 A N N É E ) 

Observations sur la 1[e année: 
le cours d'analyse est un cours de 8 heures I 

hebdomadaires suivi à l'EPFL II comprend 4 heures 
de cours en auditoire et 4 heures d'exercices en I 

groupes sous la direction d'assistants. 

2 E C Y C L E , C O U R S 

O B L I G A T O I R E S ( 1 2 6 C R É D I T S ) 

2 E C Y C L E , C O U R S À O P T I O N 

( 3 6 C R É D I T S ) 

Assurances sur la vie Daniel Neuenschwander, pe3 9 

Assurances de dommages Hans-U. Gerber, po 3 9 

Calcul numérique André Dubey, po 3 9 Calcul numérique 
François Dufresne, po 3 9 

Principes de comptabilité et de gestion Bernard Apothéloz, po 6 18 Principes de comptabilité et de gestion 
Alfred Stettler, po 

Analyse (calcul différentiel et intégral] Bruno Zwahlen, EPFL 8 18 
Notions et principes généraux de l'informatique S Ghernaouti-Hélie, po 3 9 

Yves Pigneur, po 
Notions et principes généraux du droit François Chaudet, pe 2 6 Notions et principes généraux du droit 

Guy Mustaki, pe 

Mathématiques actuarielles avancées (cours biennaux) 
Assurances sur la vie 
Analyse du résultat et répart, des excédents, 95-96 Philippe Maeder, pe 2 6 
Modèles stochastiques de l'assurance, 95-96 André Dubey, po 2 6 
Assurance collective, 95-96 Philippe Maeder, pe 2 6 
Construction de bases techniques, 96-97 François Dufresne, po 3 9 
Assurances sociales Raymond Schmutz, pe 3 9 
et prévoyance professionnelle 1, 96-97 

Raymond Schmutz, pe 

Assurances sociales Raymond Schmutz, pe 3 9 
et prévoyance professionnelle II, 95-96 

Raymond Schmutz, pe 

Assurances de dommages et réassurance 
Théorie du risque et réassurance, 95-96 Hans-U. Gerber, po 4 12 Théorie du risque et réassurance, 95-96 

François Dufresne, po 
Assurances de dommages André Dubey, po 4 12 
et théorie de la crédibilité, 96-97 Hans-U. Gerber, po 
Premier séminaire de sciences actuarielles Divers professeurs 1 3 
Deuxième séminaire de sciences actuarielles Divers professeurs 1 3 

Autres cours obligatoires 
Economie politique Thomas von Ungern, po 3 9 
Probabilités et statistique Peter Nuesch, EPFL 4 12 
Informatique, méthodes de programmation Pierre Bonzon, po 2 6 
Principes de finance Rajna Gibson, po 4 12 Principes de finance 

Didier Cossin, pe 
Droit des assurances privées François Guisan, pe 2 6 
Droit des assurances sociales Jean-Louis Duc, po 2 6 
Droit de la prévoyance professionnelle Jean-Louis Duc, po 1 3 

Cours à option 
Les options représentent 36 crédits, c'est-à-dire l'équivalent de 6 cours de 2 heures hebdo
madaires. Tous les cours proposés au programme de l'Ecole des HEC peuvent en principe 
être choisis; toutefois, l'étudiant doit soumettre son programme d'options à l'apprc dation du 
président de l'orientation de sciences actuarielles. 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

É C O L E D E S H A U T E S É T U D E S C O M M E R C I A L E S (HEC) 

Diplôme postgrade 

Diplôme postgrade pçr. 

E N G E S T I O N D E L ' E N T R E P R I S E ( M B A ) 

7 r e période (9 semaines) 
Comptabilité Bernard Apothéloz, po 4 C 

Marketing Ghislaine Ceslre, po 2 C 

Relations humaines Alexander Bergmann, po 4 C 

Analyse du milieu économique, politique et social Charles Iffland, po 3 C 

Méthodes quantitatives d'aide à la décision Alain Schârlig, pe 3 C 

Systèmes informatiques pour laide à la décision André-R. Probst, pe 4 C 

Droit des affaires François Chaudet, pe 2 C 

2e période (11 semaines) 
Comptabilité Bernard Apothéloz, po 2 C 

Finance Jacques Pasquier, pe 3 C 

Marketing Francis Léonard, po 2 C Marketing 
Ghislaine Cestre, po 4 C 

Gestion du personnel Philippe Deiay, pe 3 C 

Gestion de la production Hervé Mathe, po 3 C 

Politique de 'entreprise Bernard Catry, po 2 C 

Analyse du milieu économique, politique et social Charles Iffland, po 3 C 

Droit des affaires François Chaudet, pe 2 C 

3 e période {î / semaines) 
Finance Jacques Pasquier, pe 3 C 

Raymond Larcier, sup 
Problèmes fiscaux de l'entreprise Thomas Steinmann, pe ] C 
Marketing Francis Léonard, po 2 C 

Relations industrielles Jacques Rojot, pi 1 C 

Politique de l'entreprise Bernard Catry, po 4 C 

Analyse du milieu économique, politique et social Charles Iffland, po 3 C 

Droit des affaires François Chaudet, pe 2 C 

Gestion de lo production Hervé Mathe, po 4 C 

Projets de '•'consultance» Bernard Catry, po 

: ; : ; 1.T; f N I ^ F O R M A T I Q U E ^ Q R G A N I S A T I O N !ftéi) / 
Systèmes d'information et systèmes André-R. Probst, pe 2 C / l Ex 
à base de connaissances 
Méthodes de programmation et génie logiciel Yves Pigneur, po 2 C/2 Ex 

Conception et organisation Silvio Munari, po 2 C/2 Ex 

Gestion de l'informatique Silvio Munari, po 2 C 

Bases de données Yves Pigneur, po 2 C 

Algorithmique et structures des données Pierre Bonzon, po 2 C/2 Ex 

Langages pour l'intelligence artificielle Pierre Bonzon, po 2 C 

Téléinformatique et bureautique Solange Ghernaouti-Hélie, po 2 C 
Conception de réseaux Solange Ghernaouti-Hélie, po 1 C 

Rédaction du mémoire de diplôme 
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É C O L E D E S H A U T E S É T U D E S C O M M E R C I A L E S (HEC) 

Programme Uti 
des cours èg. 

: * : î : 't : zv.ï : * ¥ N É C O N O M I E P Ô Ù T K J U É ( M S $ r: t : : - 1 * J J ^ : : 

Tronc commun 
Microéconomie avancée Ernst von Thadden, po 2 

Macroéconomie avancée Jean-Pierre Danthîne, po 2 

Econométrïe avancée Alberto Holly, po 2 

Epistémologie des sciences sociales Jean-Bernard Racine, po 1 

Cours spécialisés 

ECONOMIE INDUSTRIELLE 
Cours obligatoires 
Formes de la concurrence et régul. des monopoles Claude Henry, pe 2 

Cours à options 
Organisation industrielle Thomas von Ungern, po 2 Organisation industrielle 

ou Damien Neven, po 
Microéconomie appliquée A Thomas von Ungern, po 2 

Microéconomie appliquée B Thomas von Ungern, po 2 

Théorie économique de 'organisation Ernst von Thadden, po 2 

Théorie des jeux Ernst von Thadden, po 2 

Micoréconomie de l'intermédiation bancaire Ernst von Thadden, po 1 

Intégration européenne Damien Neven, po 2 

Croissance Damien Neven, po 2 

Cours Gerzensee (Banque Nationale Suisse) 
Autres options à discuter 

MACROÉCONOMIE-FINANCE 

Cours obligatoires 
Modèles macroéconomiques Jean-Christian Lambelet, po 2 

Microéconomie de l'intermédiation bancaire Ernst von Thadden, po 1 

Cours à options 

2 cours de 2 heures/année à choisir parmi. 
• Cours finance MBF 
• Cours HEI Genève" 

- finance internationale 
- macroéconomie 
— commerce international 

• Cours Gerzensee (Banque Nationale Suisse) 
• Cours macro/finance de 2 e cycle (cours à choix] 
• Théorie des |eux Ernst von Thadden, po 2 

2 cours supplémentaires de 2 heures/an née à choisir parmi. 
• Les cours de la liste ci-dessus 
• Formes de la concur. et régul. des monopoles Claude Henry, pe 2 

• Quelques cours appropriés à choisir dans le 2& cycle «Economie politique» 

SPÉCIALISATIONS LIBRES 
Programme à la carte sous la responsabilité du directeur du programme 

Mémoire: soutenance durant la même année académique 

m-
Diplôme postgrade 



Programme 
des cours 

Diplôme postgrade 
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É C O L E D E S H A U T E S É T U D E S C O M M E R C I A L E S (HEC) 

• H N L 
•DU* À 

w 
I H H I 

.*-.-vi 

E N G E S T I O N I N T E R N A T I O N A L E ( M I M ) 

l r e période (10 semaines) 
STRATÉGIE D'ENTREPRISE ET COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE 

ENVIRONNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

MARKETING INTERNATIONAL COMPARÉ 

GESTION FINANCIÈRE INTERNATIONALE 

GESTION INTERNATIONALE D E LA R & D , 

DE LA PRODUCTION ET D E LA LOGISTIQUE 

GESTION INTERNATIONALE DES RESSOURCES HUMAINES 

COMPTABILITÉ FINANCIÈRE EN MILIEU INTERNATIONAL 

STÉPHANE GARELH, P E 

STÉPHANE GARELLI, P E 

FRANCIS LÉONARD, P O 

RAINA G I B S O N , P O 
ZUHAYR MIKDASHI, P O 
JEAN-PIERRE DANTHÏNE, P O 
DIDIER COSSIN, P A 

HERVÉ MATHE, P O 

ALEXANDER BERGMANN, P O 

ALFRED STETTLER, P O 

3 C 

, 5 C 

3 C 

3 C 

3 C 

3 C 

, 5 C 

2e période ( 1 0 semaines) 
POLITIQUE DE L'ENTREPRISE INTERNATIONALE 

STRATÉGIE D'ENTREPRISE ET COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE 

ENVIRONNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

GESTION FINANCIÈRE INTERNATIONALE 

CONTRÔLE INTERNE INTERNATIONAL 

GESTION INTERNATIONALE D E LA R & D , 

DE LA PRODUCTION ET D E LA LOGISTIQUE 

GESTION INTERNATIONALE DES SERVICES 

ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX 

DES TRANSACTIONS INTERNATIONALES 

MÉTHODOLOAIES DE RECHERCHE 

3<* période (10 à 12 semaines) 

BERNARD COTRY, P O 

STÉPHANE GARELLI, P E 

STÉPHANE GARELLI, P E 

RAINA G I B S O N , P O 

ZUHAYR MIKDASHI, P O 

JEAN-PIERRE DANTHÏNE, P O 

DIDIER COSSIN, P A 

DANIEL O Y O N , P O 

HERVÉ MATHE, P O 

HERVÉ MOTHE, P O 

THOMAS STEINMANN, P E 

HERVÉ MATHE, P O 

3 C 

3 C 

,5C 
3 C 

3 C 

3 C 

2 C 

, 5 C 

C 

Cette période se déroule dons l'une ou l'autre des institutions suivantes- CECE, Aix-Morseille, 
Umversiiy of Bradford Management Centei jGBj, Cranfield Schooi of Management Bedhrd 
{GB}, Ecole de Commerce Soivay, Université libre de Bruxelles (ULBj (B), Université d'Uppsa-
la (S) et Universidad Comercial de Deusto, Bilbao {E}, University of Miami (USA), Babson 
Collège [USA] 
[éventail des cours est choisi en fonction des intérêts des candidats et de la nature de leur 
projet de mémoire. 
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D i p l ô m e p o s t g r a d e : Z i : i e n b a n q u e e t f i n a n c e ( m b f ) i : ] 

Cours 
Théorie financière Jean-Pierre Danthine, po 4 

John Donaldson, pî 
Ra|na Gibson, po 

Théorie des options Rajna Gibson, po 4 

Principes of International Finance Didier Cossin, pa 3 Principes of International Finance 
Nils Tuchschmid, pat 

Statistique et économétrie (+ atelier] Michel Dubois, ce 2 Statistique et économétrie (+ atelier] 
Olivier Tinguely, ass 

Banque 1: Bank Management & Business Stratégies Zuhayr Mikdashi, po 3 

Finance d'entreprise Didier Cossin, pa 4 

International Investments Nils Tuchschmid, pat 2 

Asset Allocation * Nils Tuchschmid, pat 2 

Financial Engineering * Rajna Gibson, po 2 
D. Mirlesse, ce 

Banque II. Applications in selected Bc inkîng Issues Zuhayr Mikdashi, po 3 

Travaux pratiques et conférences divers intervenants 4 ou 6 

Rédaction d'un mémoire de diplôme 

Options 
2 h /année, + 2 h./année à choix, en substitution d'un cours marqué * 

Abréviations utilisées i C = ' . . cours / L 
s -*-=. séminaire!. t • 

exercices K" ',' \ • 
h, ::. = ', hiver,* . • - '" ""it 

: ' été 

po * = . t professeur ordinaire \ ; " 
pa \ = , *••> professeur associé * : 
pe ; r professeur extraordïharre. 
pi * = * professeur învité! "•' ? 
sup = • =suppieqnt, 
pat ' : ;J "= \ \s professeur assistant [ l,r 

me '••<• maître d'enseignement 
mer' Z "'-=. '•• • maire d'enseignement .et 

•"* ' ' * ï ] '• de recherche *• * " ' • • * 
ccï * ' i î = _ -chargé de tours 
ass "; . !' =C [ \ assistant^ * ^ M "11 ' * ",, I 
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RESPONSABLES ADRESSE T E L FAX 

Décanat] PROFESSEUR OLIVIER BLANC, DOYEN 
SECRÉTAIRE: M™ ANNE-MARIE ABERGHOUSS 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 692 33 41 
6923340 

6923345 
6923345 

PROFESSEUR ANDRÉ DUBEY, VICE-DOYEN (ÉTUDIANTS) 
SECRÉTAIRE: MM E CHRISTIANE JEONGIRARD 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 6923372 
69233 50 

6923305 
6923305 

PROFESSEUR SILVIO FAUNARI, VITE-DOYEN (MOYENS D'ENSEIGNEMENT} 
SECRÉTAIRE: MM E ETHEL BONVIN 

BFSHI, 1015 LOUSTMNE 692 3401 
692 34 00 

692 33 05 
6923305 

M. DOMINIQUE MICHEL FARCINADE, ADJOINT DE FACULTÉ 
SECRÉTAIRE: MM E HÉLÈNE KALLAY 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 69233 31 
69233 30 

6923305 
6923305 

Services de 
l'administration centrale 

RÉCEPTION ET INFORMATION: 
M"165 MARCELLE APRILE ET CORINNE CHOLANÇON 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 69233 00 69233 05 

GESTION DES ÉTUDIANTS 
M™ CHRISTIANE JEANGIRARD 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 692 33 50 692 3305 

INFORMATION, DOCUMENTATION, PROMOTION 
M«S HÉLÈNE KAIJOY ET PATRICIA BORLOZ 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 6923361 
69233 30 

69233 05 
69233 05 

FINANCE ET COMPTABILITÉ 
M™ JOSIONE GIGON 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 69233 30 692 3305 

INFORMATIQUE ADMINISTRATIVE 
M. LUIS RORJRIGUEZ, M™ JULIE DELABOUCHÈRE ET M. FARHAT RAIS 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 69233 21 69233 05 

CENTRE D'ENSEIGNEMENT INFORMATIQUE CEI 
RESPONSABLE: M. LUIS RODRÎGUEZ 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 69233 21 6923305 

Département d'économétrie et'jji 
d'économie politique (DEEPj ̂ ïl* 

PROFESSEUR DAMIEN NEVEN, PRÉSIDENT BFSHI, 1015 LAUSANNE 69234 84 692 3305 

SECRÉTARIAT DU DÉPARTEMENT 
MME HÉLÈNE KOLLAY 

69233 20 692 33 05 

DOCUMENTALISTE 
M™ CLAUDINE DELAPIERRE-SAUDAN 

69233 64 692 3365 

Orientation gestion T | 
de l'entreprise (OCE) J J U 

Institut Créa de ?8nJ 
macroéconomie appliquée J* 

Institut de gestion bancaire ?f9j*i 
et financière (IGBF) £ 

PROFESSEUR DIDIER COSSIN, PRÉSIDENT BFSHI, 1015 LAUSANNE 692 34 69 692 3305 

SECRÉTARIAT: M™ MYRIAM DOCCORD 69233 60 692 33 05 

PROFESSEUR JEAN-CHRISTIAN LOMBELET, DIRECTEUR BFSHI, 1015 LAUSANNE 6923481 6923355 

M™ DÉLIA NILLES, CHARGÉE DE RECHERCHES 69233 53 692 33 55 

PROFESSEUR JEAN-PIERRE DANTHINE, DIRECTEUR BFSHI, 1015 LAUSANNE 69234 85 692 33 05 

SECRÉTARIAT: M™ HUGUETTE KAPPELER 6923382 6923305 
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Adresses ut i les 

• • H 
ILLLLL.iiï 

Institut d ' i n f o r m a t i q u e et • J 

o r g a n i s a t i o n ( I N F O R G E ) 

Institut d e sciences 5 tf 

gesh 

actuarielles (, •" I ^ H 

—i e" ' 

A 
r'-'-\ 

P r o g r a m m e p o s t g r a d e e n £.ÉI'J 

Hon d e l'entreprise ( M B A ) * " V £ 

RESPONSABLES ADRESSE T E L FAX 

PROFESSEUR SIEVIO MUNARI, DIRECTEUR BFSH1,1015 LAUSANNE 6923401 6923405 
ET PRÉSIDENT DE L'ORIENTATION INFORMATIQUE DE GESTION 

SECRÉTARIAT DE L'INSTITUT 692 34 00 6923405 
M™ ETHEL BONVÏN 

IMBTI 
\\ 

P r o g r a m m e p o s t g r a d e en 

é c o n o m i e p o l i t i q u e (MSEj J Ï ' J 

I L I L I F 

P r o g r a m m e p o s t g r a d e en \<ff;1 

i n f o r m a t i q u e 

et o r g a n i s a t i o n (MBIj-^-pÇ 

P r o g r a m m e p o s t g r a d e en ': 

g e s t i o n i n t e r n a t i o n a l e (MIMj 

H I L 

P r o g r a m m e p o s t g r a d e en * U Ç 

b a n q u e et f i n a n c e (MBF) > • 

. . m.i.' 

W/ÈÈm 

• %v 

• P H P 

9 
O r g a n i s a t i o n s affiliées •' 0£. 

i \ 

PROFESSEUR HANS-ULRICH GERBER, DIRECTEUR 
ET PRÉSIDENT DE L'ORIENTATION SCIENCES ACTUARIELLES 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 692 3371 692 33 05 

SECRÉTARIAT: MME MYRIAM DACCORD 69233 60 69233 05 

PROFESSEUR ALEXANDER BERGMANN, DIRECTEUR BFSH1,1015 LAUSANNE 692 34 52 692 33 95 

SECRÉTARÏOÏ DU PROGRAMME 
MMES NICOLE FARCINADE ET ISABELLE SAVONS 

69233 90 69233 95 

PROFESSEUR ALHERTO HOLLY, DIRECTEUR BFSHI, 1015 LAUSANNE 6923482 69233 05 

SECRÉTARIAT DU PROGRAMME 
M™ HÉLÈNE KOLIOY 

692 33 20 6923305 

PROFESSEUR SOLANGE GHEMAOUTÎ-HÉLIE, DIRECTRICE BFSHI, 1015 LAUSANNE 692 34 21 692 3405 

SECRÉTARIAT DU PROGRAMME 
M™ ETHEL BONVIN 

692 34 00 6923405 

PROFESSEUR ALFRED SLETTLER, DIRECTEUR BFSHI, 1015 LAUSANNE 69234 56 692 33 05 

69233 05 SECRÉTARIAT DU PROGRAMME 
M1™ ISABELLE SAVONS 

692 33 10 

692 33 05 

69233 05 

PROFESSEUR RAJNA GIBSON, DIRECTRICE BFSHI, 1015 LAUSANNE 692 34 68 692 33 05 

SECRÉTARIAT DU PROGRAMME 
MME HUGUETTE KAPPELER 

69233 82 692 3305 

AIESEC (ASS. ÎNTERN. DES ÉTUD. EN SCIENCES ÉCON. ET COMMERCIALES} 
BUREAU ASSOCIATION 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 692 3443 692 3445 

ASSOCIATION DES GRADUÉS HEC 
M™ MAGUY GILLOT 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 692 3386 69233 85 

BUREAU DES STAGES D'ÉTUDIANTS HEC (BSE) 
BUREAU DU COMITÉ 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 69233 34 

COMITÉ DES ÉTUDIANTS HEC 
BUREAU DU COMITÉ 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 692 33 16 692 33 15 

JUNIOR ENTREPRISE HEC (JE HEC) 
BUREAU DU COMITÉ 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 692 33 33 69233 35 
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FACULTE 
DES SCIENCES 

PENDANT LONGTEMPS, L'HOMO sapiens A VÉCU EN NOMADE, TIRANT SA NOURRITURE D E LA 
CHASSE ET D E LA CUEILLETTE ET S'ABNTANT DANS DES ANFRACTUOSILÉS NATURELLES. QUELQUE HUIT 
MILLE ANS AVANT NOIRE ÈRE, UNE ÉVOLUTION DÉCISIVE APPARAÎT, DES ANIMAUX SONT DOMESTI
QUÉS, DES CULTURES SEMÉES, L'HOMME DEVIENT SÉDENTAIRE ET ORGANISE DES CAMPS, PUIS 
DES VILLAGES II COMMENCE à ADAPTER L'ENVIRONNEMENT À SES BESOINS. LES DÉCOUVERTES 
EF LES INVENTIONS SE SUCCÈDENT, LES TECHNIQUES SE DÉVELOPPENT, LE SAVOIR S'ACCUMULE. 

LE BUT DES SCIENCES EST D E METTRE EN FORME LES CONNAISSANCES ACQUISES POUR QU'ELLES 
SOIENT FACILEMENT ACCESSIBLES ET, D'AUTRE PARI, D E REPOUSSER SANS CESSE LES FRONTIÈRES D E 
L'IGNORANCE: NOUS POUVONS AINSI NOUS SITUER TOUPURS MIEUX SUR LA PLANÈTE ET DANS L'UNI
VERS, ET APPRENDRE À EN EXPLOITER LES RESSOURCES NATURELLES DANS L'INTÉRÊT D E TOUTE L'HU
MANITÉ. 

LES SCIENCES COMPRENNENT À LA FOIS DES SCIENCES EXACTES ET DES SCIENCES EXPÉRIMEN
TALES. LES MATHÉMATIQUES ET L'INFORMATIQUE APPARTIENNENT À LA PREMIÈRE CATÉGORIE. LES 
SECONDES SONT DES SCIENCES DONT L'OB|ET D'ÉTUDE EST SOUMIS À L'EXPÉRIMENTATION; ON 
PARLE AUSSI D E SCIENCES NATURELLES PUISQUE LES OBJETS OU ÊTRES VIVANTS ÉTUDIÉS SONT 
PRESQUE TOUJOURS ISSUS D E LA NATURE LES QUATRE SCIENCES NATURELLES D E BASE SONT LA PHY
SIQUE, LA CHIMIE, LA BIOLOGIE ET LES SCIENCES D E LA TERRE (GÉOLOGIE). MAIS IL EXISTE UNE 
PROFUSION D E BRANCHES, SOUVENT À L'INTERSECTION D E DEUX OU PLUSIEURS SCIENCES NATU
RELLES, QUI COUVRENT DES DOMAINES PLUS SPÉCIALISÉS COMME LA GÉOCHIMIE, LA BIOLOGIE 
MOLÉCULAIRE, LES SCIENCES D E L'ENVIRONNEMENT. 

LA FACULTÉ DES SCIENCES PRÉPARE AUX CARRIÈRES SCIENTIFIQUES ET FORME DES ENSEIGNANTS 
POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR. ELLE OFFRE AUX ÉTU
DIANTS TOUTE UNE PALETTE D E FORMATIONS CONDUISANT À DES LICENCES, DES DIPLÔMES, DES 
DOCTORATS, DANS L'ENSEMBLE DES SCIENCES EXACTES ET EXPÉRIMENTALES: MATHÉMATIQUES, 
PHYSIQUE, CHIMIE, BIOLOGIE, SCIENCES D E LA TERRE, AUXQUELLES S'AJOUTE LA PHARMACIE. 

PAR AILLEURS, LA FACULTÉ PARTICIPE ACTIVEMENT À L'EFFORT D E RECHERCHE DU PAYS PAR LE BIAIS 
D E NOMBREUX LABORATOIRES ET INSTITUTS ÉQUIPÉS D E MATÉRIEL D E POINTE ET DONT LES TRAVAUX 
SONT SOUTENUS SOIT PAR LE FONDS NATIONAL D E LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, SOIT PAR DES FON
DATIONS LOCALES, NATIONALES OU EUROPÉENNES, SOIT ENCORE PAR DES ENTREPRISES PRIVÉES. 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

SUR proposition de la Faculté des sciences, l'Université de Lausanne décerne les 
grades suivants: 

A. LICENCE ÈS SCIENCES MATHÉMATIQUES 
LICENCE ÈS SCIENCES PHYSIQUES 
LICENCE ÈS SCIENCES CHIMIQUES 
LICENCE EN BIOLOGIE 
LICENCE EN SCIENCES D E LA TERRE 

B. LICENCES ÈS SCIENCES AVEC MENTION DOUBLE 
LES LICENCES ÈS SCIENCES MENTIONNÉES SOUS A PEUVENT ÊTRE ASSORTIES D'UNE DEUXIÈ
ME MENTION EN MATHÉMATIQUES, INFORMATIQUE, PHYSIQUE, CHIMIE, BIOLOGIE), 
SCIENCES D E LA TERRE, SCIENCES PHARMACEUTIQUES. 

C . LICENCES ÈS SCIENCES POUR MAÎTRES D'ÉDUCATION PHYSIQUE 
MENTIONS: MATHÉMATIQUES • PHYSIQUE • CHIMIE • BIOLOGIE • SCIENCES D E LA TERRE 

D. LICENCES ÈS SCIENCES POUR MAÎTRES D E MUSIQUE 
MENTIONS: MATHÉMATIQUES • PHYSIQUE • CHIMIE • BIOLOGIE • SCIENCES D E LA TERRE 

E. DIPLÔME D E MATHÉMATICIEN 
DIPLÔME D E PHYSICIEN 
DIPLÔME D E CHIMISTE 
DIPLÔME D E BIOLOGISTE 
DIPLÔME D E GÉOLOGUE 
DIPLÔME FÉDÉRAL ET DIPLÔME UNIVERSITAIRE D E PHARMACIEN (CF. P. 1 7 1 - 1 7 6 ) 
DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN SCIENCES NATURELLES D E L'ENVIRONNEMENT 

F. DOCTORAT ÈS SCIENCES MATHÉMATIQUES 
DOCTORAT ÈS SCIENCES PHYSIQUES 
DOCTORAT ÈS SCIENCES CHIMIQUES 
DOCTORAT EN BIOLOGIE 
DOCTORAT EN SCIENCES D E LA TERRE 
DOCTORAT ÈS SCIENCES PHARMACEUTIQUES (CF. P. 1 7 1 - 1 7 6 ) 

LES DEUX PREMIÈRES ANNÉES D'ÉTUDES CONSTITUENT LE 1 E R CYCLE OU CYCLE PROPÉDEUTIQUE. 
TOUS LES COURS, EXERCICES, SÉMINAIRES ET TRAVAUX PRATIQUES DU 1 E R CYCLE SONT DONNÉS AU 
COLLÈGE PROPÉDEUTIQUE D E DORIGNY C E S DEUX ANNÉES SONT CONSACRÉES À L'ENSEIGNE
MENT DES SCIENCES D E BASE ET CHACUNE SE TERMINE PAR UN EXAMEN PROPÉDEUTIQUE: LE 
PREMIER QUI PEUT ÊTRE SUBI DÈS LA FIN DU 2 E SEMESTRE D'ÉTUDES, LE SECOND DÈS LA FIN DU 
4 E SEMESTRE. CEPENDANT, LE DIPLÔME D E GÉOLOGUE NE COMPORTE QU'UNE ANNÉE ET 
QU'UN EXAMEN PROPÉDEUFIQUES. 
L'ENSEIGNEMENT DU 2 E CYCLE EST CONSACRÉ AVANT TOUT AUX ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS 
PRÉPARANT AUX EXAMENS D E GRADES. 
DES COURS D E 3 E CYCLE EXISTENT EN MATHÉMATIQUES, INFORMATIQUE, PHYSIQUE, CHIMIE, 
BIOLOGIE, SCIENCES D E LA TERRE. ILS SONT ORGANISÉS EN COLLABORATION AVEC LES UNIVERSITÉS 
ROMANDES. ACCESSIBLES SOUS CERTAINES CONDITIONS AUX LICENCIÉS ET DIPLÔMÉS, ILS NE MÈ
NENT À L'OBTENTION D'AUCUN GRADE UNIVERSITAIRE, MAÏS CONSTITUENT une PRÉPARATION PRÉ
CIEUSE, SINON M Ê M E INDISPENSABLE, À LA RECHERCHE ET AU DOCTORAT 

LES CINQ LICENCES ÈS SCIENCES, IA LICENCE POUR MAÎTRES D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET LA LI
CENCE POUR MAÎTRES D E MUSIQUE COMPORTENT CHACUNE DEUX EXAMENS PROPÉDEUTIQUES, 
À L'EXCEPTION D E LA LICENCE EN SCIENCES D E LA TERRE QUI N'EN COMPTE QU'UN. LE RÉGIME 
DES EXAMENS DU 2 E CYCLE VARIE D'UNE LICENCE À L'AUTRE; LES MATHÉMATIQUES ET LES 
SCIENCES PHYSIQUES UTILISENT LE RÉGIME DES EXAMENS ANNUELS; LES SCIENCES CHIMIQUES ET 
LA BIOLOGIE EXIGENT DEUX CERTIFICATS; LA LICENCE POUR MAÎTRES D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
CELLE POUR MAÎTRES D E MUSIQUE, SOUS RÉSERVE D E RÈGLES PROPRES, SUIVENT LE SYSTÈME 
PRÉVU POUR LA MENTION CHOISIE. 

POUR L'OBTENTION D'UN TYPE D E LICENCE DONNÉ, LES EXAMENS D E 2 E CYCLE PEUVENT SE COM
BINER D E FAÇONS DIVERSES, RÉSERVES FAITES D E CERTAINES RESTRICTIONS PRÉCISÉES PAR LES RÈ
GLEMENTS. LE CANDIDAT PEUT DONC ÉLABORER SON PROPRE PLAN D'ÉTUDES, PRÉCAUTION QU'IL 
DEVRA PRENDRE À SON ENTRÉE À LA FACULTÉ POUR ÉVITER MÉCOMPTES ET PERTES D E TEMPS. 
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L i c e n c e è s s c i e n c e s 

a v e c m e n t i o n d o u b l e 

D i p l ô m e s 

--•«fi 

L'étudiant qui a accompli les trois premières années d'études préparant à l'une des 
cinq licences reçoit une «attestation de pré-licence». Il peut alors choisir entre: 

• approfondir sa formation dans le domaine de la licence initialement retenue en 
poursuivant ses études selon le programme normal de 4 e année, 

• élargir sa formation dans un second domaine en poursuivant ses études selon l'un 
des programmes de « 4 e année mobile» offerts par les 5 autres sections de b Fa
culté, y compris celle de pharmacie. Une 4 e année mobile en informatique est 
également ouverte, y compris aux étudiants en mathématiques. 

En règle générale, le programme d'études est plus strictement défini pour un diplôme 
que pour une licence. Cependant, certains diplômes prévoient des cours à choix en 
dernière année, ceux de chimiste et de physicien notamment. 

• D i p l ô m e d e m a t h é m a t i c i e n : il est décerné après la licence ès sciences mathéma
tiques, moyennant remise par le candidat d'un mémoire (travail de diplôme] de niveau suf
fisant. Ce travail s'effectue, dans la règle, à la suite des derniers examens de la licence, 
sous la direction d'un professeur de l'Institut de mathématiques de la Faculté des sciences, 
pendant une durée n'excédant pas 3 semestres 

• D i p l ô m e d e p h y s i c i e n : i l offre deux orientations générales: physique du solide et cris
tallographie, et physique nucléaire el astrophysique Les examens sont répartis en 4 séries: 
les l e [ et 2e propédeufiques, l'examen de diplôme 1 r e partie à la fin du 6 e semestre et 
l'exomen de diplôme 2e partie dès la fin du 8 e semestre Suit un travail de diplôme d'une 
durée de 4 mois dès le début du 9« semestre 

• D i p l ô m e d e c h i m i s t e ' à l'exception de quelques cours fondamentaux portant sur les 
mathématiques générales, la physique, la biologie générale, tout l'enseignement est consa
cré aux différentes branches de la chimie: chimie organique, chimie physique, électrochi
mie, biochimie. Le nombre d'heures de travaux pratiques est élevé: 16 à 40 heures heb
domadaires suivant les semestres Les examens sont répartis en 4 groupes' les deux 
examens propédeufiques, le travail de diplôme d'une durée de 3 mois et auquel est consa
cré le 8 e semestre, enfin les examens de diplôme à la fin des 8 semestres d'études. Aux 7 e 

et 8© semestres, la 4e branche de diplôme propose des enseignements de biochimie, de 
sciences alimentaires, de chimie analytique ou de chimie de l'environnement (au choix]. 

• D i p l ô m e d e b i o l o g i s t e il est décerné après la licence en biologie, moyennant la re
mise, par le candidat, d'un mémoire [travail de diplôme) de niveau suffisant Les examens 
sont répartis ainsi: 1 e r et 2 e propédeufiques, examens des certificats choisis selon le plan 
d'études, examen fixé à la fin du travail de diplôme 

• D i p l ô m e d e g é o l o g u e , les études de géologie comprennent une seule année propé
deutique consacrée aux sciences de base (chimie, physique, mathématiques et informa
tique] et aux premiers éléments de géologie et de minéralogie Dès la 2 e année, les étu
diants travaillent dans les trois instituts de la section (géologie et paléontologie, 
minéralogie, géophysique) La l , e année est sanctionnée par l'examen propédeutique, les 
suivantes par les examens II, III et IV Les études s'achèvent par un travail de diplôme, com
mencé pendant les vacances d'été de 3 e et 4e années et poursuivi pendant la 5 e année. Il 
peut être terminé pour la fin du 9e ou du 10 e semestre Une partie importante des études 
est consacrée aux enseignements sur le terrain: deux semaines à la fin de la l'e année, 
puis la plus grande partie des semestres d'été de 2 e , 3 e et 4« années. 

• D i p l ô m e d ' é t u d e s s u p é r i e u r e s ( D E S ) e n s c i e n c e s n a t u r e l l e s d e l ' e n v i r o n 

n e m e n t : les facultés des sciences des Universités de Genève et de Lausanne proposent 
ensemble ce diplôme, formation interdisciplinaire spécifique de 4 semestres réservée aux 
étudiants ayant accompli 3 années d'études réussies en sciences dans l'une des hautes 
écoles suisses L'admission est décidée sur dossier par les Facultés concernées. En première 
année, la partie pratique de l'enseignement est destinée à mettre en évidence l'approche 
interdisciplinaire nécessaire pour comprendre le fonctionnement des différents systèmes na
turels et anthropiques. Une large partie du temps est consacrée à l'étude pratique de diffé
rents compartiments de l'environnement: milieux urbain, terrestre, fluvial, lacustre, alpin, etc. 
En deuxième année, les étudiants élaborent leur travail de diplôme tout en suivant cours à 
option, séminaires, conférences et colloques. 
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Plans d'études 
des licences 

1er cycle 2? cycle 
Licence ès sciences mathématiques s 

Licence ès sciences physiques 

m 

Licence ès sciences chimiques i#S 

Licence ès sciences biologiques «jfcg 

Licence en sciences de la Terre | 

Licence ès sciences pour j 
maîtres d'éducation physique P 

Licence ès sciences pour 
maîtres de musique)' 

1 re année propédeutique 

1 re année propédeutique 

1 re année propédeutique 

1 r« année propédeutique 

Année 
propédeutique 

1re année propédeutique 5 mentions: 
• Mathématiques 
• Physique 
• Chimie 
• Biologie 
• Sciences de la Terre 

1re année propédeutique 5 mentions: 
•Mathématiques 
• Physique 
• Chimie 
• Biologie 
• SuencesdelaTerre 

tf*f • 1 

11 
Ht 

M o 3 oi E 
a i 

m i 

1 
i 
• 

2e année propédeutique 

2e année propédeutique 

2eannée propédeutique 

2e année propédeutique 

2eannée 
Examen II 

2e année propédeutique 
Selon programme de 
la mention choisie 

2eannée propédeutique 
Selon programme de 
la mention choisie 

a 5 1 i 
M 

§ 
« 

te 

g 
i d et 

3eannée 
Examenssdr3cburs 
deiïcyde 

3eannée 
Examen! . 

3eannée 
Préparation et examen 
dû certificat général de 
dûmlel ',. -

3eannée 
Préparation et examen 
"d'un certificat 

3eannée 
Examen Ht 

3eannée 
Cours etexamens 
correspondant au 

mention éoisie 

3eannée Coiktf examens 
correspondant au 
programme de h 
méâîonchoism . 

Année licence 
Examens sur 3 cours 
de&çyâe,, Année mobile 
Informatique 
Physigù'e 

Biologie > 
SdeacesdelaTene 
Sciences pharmaœut. 

Année licence 
Examen H Ipeaag.) 
Examen III «<;•*< Année, mobile 
Mathématiques 
Informatique 
Chimie 

Sciences delaTene 
Sciences pharmaœut. 

Année licence 
Préparation et examen 
d'un certificat Année mobile 
Mathématiques 
Informatique -
Physique 
Sciences deioTerre 
Sciences pharmaceut. Année licence 
Préparation et examen 
d'uncermkat Année mobile 
Mathématiques 
Informatique 
Physique 
Chôme,:, , 
Sciences de la Terre 
Sâencespharmaceut. 

Année licence 
Examen IV Année mobile 
Mathématiques 
Informatique 
Physique1 ; „ 
(home \.t , -
Biologie >- c 
Sciencespharmaœut. 

il 
•s. 

4e, 5e, 6e années 
Centre de formation des 
maîtres d'éducation 
phpique 

7e année 
Séminaire pédagogique de 
l'enseignement secondaire 

4e, 5e, 6e années 
Conservatoire de tnusanne, 
brevet pour l'enseignement 
de la musique 

7e année 
Séminaire pédagogique de 
l'enseignement secondaire 
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Diplôme de physicien E 

Diplôme de chimiste i 

Diplôme de biologiste 

Diplôme de géologue 

Diplôme fédéral de pharmacien E 
Diplôme universitaire de pharmacien 

(voir chapitre séparé p. 171 -176) * ^» 

Diplôme d'études supérieures (DES) ' 
en sciences naturelles de T.' "! 

l'environnement r.?."** 

1 ER CYCLE 2 E CYCLE 

LRE ANNÉE 
PROPÉ
DEUTIQUE 

Ï R E ANNÉE 
PROPÉ
DEUTIQUE 

1RE ANNÉE 
PROPÉ
DEUTIQUE 

LR E ANNÉE 
PROPÉ
DEUTIQUE 

ANNÉE 
PROPÉ
DEUTIQUE 

]™ANNÉE 

2<* ANNÉE 
PROPÉ
DEUTIQUE 

2 E ANNÉE 
PROPÉ
DEUTIQUE 

2 E ANNÉE 
PROPÉ
DEUTIQUE 

2 E ANNÉE 
PROPÉ
DEUTIQUE 

2 E ANNÉE 

2 E ANNÉE 

3EANNÉE 

3EANNÉE 

3EANNÉE 

3 E ANNÉE -
Certificat! 

3 E ANNÉE 

3 E ANNÉE: 
STAGE 
PROFES-

1RE ANNÉE - 3 E ANNÉE 

L'ÉTUDIANT ACCOMPLIT LES 3 PREMIÈRES ANNÉES D'ÉTUDES 
EN SCIENCES DANS L'UNE DES HAUTES ÉCOLES SUISSES. 

L'ADMISSION AU DES EN SCIENCES NATURELLES DE 
L'ENVIRONNEMENT SE FAIT SUR DOSSIER. 

4 E ANNÉE 

4 E ANNÉE 

4 E ANNÉE 
Twoil , 
pratique ée 
éiplôme.. s. 

4 E ANNÉE 
.Certificatll 

4 E ANNÉE 

4 E ANNÉE 

4 E ANNÉE 

5 E ANNÉE 

5 E ANNÉE 

DOCFORARVV 

.,...» *• 

*. .• i 
H t * * " * * 

DOCTORAT ES 
SCIENCES 

DOCTORAT ES 
SCIENCES ,'~C 

L I I I T L « « 

DOCTORAT ES I 
SCIENCES.'.' 

DOCTORAT EN 
SCIENCES"! 

H H H H M 

R- * 

CI'RLRFICAT- -DOCTORAT 
.ES •'" 1 

SATION M -PLIORMN-
PHAFFIUI-T. .:.CEUTIQUES 
ÇIE_ ^ • 
NOSPI- • »-
TÂLIECE 
:-*«.v i -

DQCI.DR.AF TSJ 
SCIENCES • — 

http://DQCi.dr.af
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LA SECTION D E MATHÉMATIQUES D E LA FACULTÉ DES SCIENCES COMPREND L'INSTITUT D E MA
THÉMATIQUES ET L'INSTITUT D'INFORMATIQUE. L'ENSEIGNEMENT Y EST ASSURÉ PAR DIX PROFESSEURS 
ET LES ÉTUDIANTS SONT ENCADRÉS PAR D E NOMBREUX ASSISTANTS. 
LA SECTION DISPOSE D E BUREAUX, D E SECRÉTARIATS, D E SALLES D E TRAVAIL ET D E DEUX BIBLIO
THÈQUES SPÉCIALISÉES EN MATHÉMATIQUES ET EN INFORMATIQUE. ELLE MET À LA LIBRE DISPOSI
TION DES ÉTUDIANTS DES SALLES D'INFORMATIQUE ÉQUIPÉES D E MICRO-ORDINATEURS. ELLE POSSÈ
D E AUSSI PLUSIEURS STATIONS D E TRAVAIL DESTINÉES À LA RECHERCHE ET À L'ENSEIGNEMENT AU 
2E CYCLE. 
LA SECTION DISPENSE UN ENSEIGNEMENT ESSENTIELLEMENT ORIENTÉ VERS LES MATHÉMATIQUES 
PURES. ELLE A POUR PRINCIPALES MISSIONS D E FORMER LES MAÎTRES D E MATHÉMATIQUES D E 
L'ÉCOLE SECONDAIRE VAUDOISE ET D E PRÉPARER DES MATHÉMATICIENS POUR L'ENSEIGNEMENT, 
LA RECHERCHE ET LES DIVERSES UTILISATIONS DES MATHÉMATIQUES ET D E L'INFORMATIQUE. ELLE A 
AUSSI LA RESPONSABILITÉ D E NOMBREUX COURS D E SERVICE DESTINÉS À D'AUTRES CATÉGORIES 
D E SCIENTIFIQUES. 

Les recherches conduites à l'institut de mathématiques sont représentatives des principaux cou
rants des mathématiques contemporaines. Les domaines suivants sont particulièrement bien re
présentés: l'analyse sur les groupes, la topologie algébrique, l'algèbre et la géométrie. 

Cet institut dispense un enseignement de base en informatique destiné aux étudiants de la Fa
culté des sciences II propose aussi un certain nombre de cours et de séminaires de 2e cycle, 
qui permettent aux étudiants d'acquérir de bonnes connaissances techniques et de se familiari
ser avec diverses méthodes formelles indispensables à tout informaticien. Les licenciés qui le 
désirent peuvent préparer une thèse de doctorat et suivre les nombreuses activités du 3e cycle 
romand d'informatique, qui organise chaque année plusieurs cours et séminaires avancés et 
une école où sont invités des conférenciers étrangers. 
L'Institut d'informatique a deux domaines privilégiés de recherche- le génie logiciel, c'est-à-dire 
les méthodes et techniques utilisées pour la conception et la réalisation de logiciels complexes 
et les interfaces-utilisateurs, c'est-à-dire l'ensemble des moyens qui permettent la communication 
entre l'homme et l'ordinateur. 

EN SECTION D E PHYSIQUE, LES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ENTRENT DANS DEUX CATÉGORIES LES 
ENSEIGNEMENTS D E SERVICE ET LES ENSEIGNEMENTS D E LA SPÉCIALITÉ. 
LES ENSEIGNEMENTS D E SERVICE S'ADRESSENT AUX ÉTUDIANTS MÉDECINS ET AUX ÉTUDIANTS DES 
AUTRES SECTIONS D E (A FACULTÉ. EN RÈGLE GÉNÉRALE, CE SONT DES ENSEIGNEMENTS D E 1ER CYCLE 
DONT LE BUT EST D E DONNER UNE BASE CULTURELLE AUX ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS D E 
BIOLOGIE, GÉOLOGIE, MÉDECINE OU PHARMACIE QUI SERONT SUIVIS PLUS TARD; POUR LES FUTURS 
MATHÉMATICIENS, IL S'AGIT AUSSI D E DONNER UN CADRE D'APPLICATION. 
LES ENSEIGNEMENTS D E LA SPÉCIALITÉ S'ADRESSENT AUX FUTURS PHYSICIENS. CERTAINS D E CES 
ENSEIGNEMENTS SONT COMMUNS À L 'UNIL ET À L'EPFL. 
D E GÉNÉRALISTE QU'IL EST AU 1 E R CYCLE, L'ENSEIGNEMENT D E PHYSIQUE SE SPÉCIALISE 
PARTIELLEMENT AU 2 E CYCLE ET S'ORIENTE VERS LES DOMAINES PLUS PARTICULIERS D E LA SECTION D E 
PHYSIQUE' ÉTUDE DES SURFACES OU D E LA SUPRACONDUCTIVITÉ, PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET 
CORPUSCULAIRE, CRISTALLOGRAPHIE, ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE. QUANT À LA PHYSIQUE 
THÉORIQUE [ÉLECTROMAGNÉTISME, PHYSIQUE STATISTIQUE, PHYSIQUE QUANTÎQUE ET RELATIVITÉ), 
ELLE DÉPASSE LES DIVISIONS ENTRE LES DEUX CYCLES ET LES DEUX INSTITUTIONS QUE SONT 
L'UNIVERSITÉ ET L'EPFL. U N E NOUVELLE DISCIPLINE, ENFIN, EST EN TRAIN D'APPARAÎTRE: LA 
PHYSIQUE D E LA MATIÈRE VIVANTE. 
EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES AUTRES ÉCOLES ROMANDES, LA SECTION DISPENSE 
ÉGALEMENT UN ENSEIGNEMENT D E 3E CYCLE DONT LES THÈMES VARIENT D E SEMESTRE EN 
SEMESTRE AU GRÉ DES ENSEIGNANTS QUI PROVIENNENT D E TOUS LES HORIZONS. 
EN RÈGLE GÉNÉRALE, L'ENSEIGNEMENT À LA SECTION D E PHYSIQUE EST ORIENTÉ VERS LES 
DISCIPLINES PLUS FONDAMENTALES QU'APPLIQUÉES. CETTE ORIENTATION REFLÈTE LA NATURE D E LA 
RECHERCHE QUI SE FAIT DANS LA SECTION 

l'Institut d'astronomie, en collaboration avec l'Observatoire de Genève, a développé des re
cherches en spectroscopie et photométne stellaires. Les objets d'études sont les étoiles ayant 
une composition chimique particulière et les amas d'étoiles L'effort principal dans les années à 
venir portera sur l'analyse des observations de ces objets par le satellite Hipparcos Une base 
de données photomêtriques et une base de données des amas ouverts ont été développées et-
mises à la disposition de la communauté astronomique internationale. 
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Institut de cristallographie 

Institut de physique expérimentale 

Institut de physique théorique 

institut de physique nucléaire (IPN) ""5 

L'activité scientifique de l'Institut de cristallographie a pour objet la détermination, la classifica
tion et l'interprétation des arrangements atomiques et électroniques dans les solides et dans les 
cristaux en particulier Idéalement, un cristal est caractérisé par une répartition atomique ordon
née et périodique. Les structures partiellement désordonnées et les cristaux dits apériodiques 
s'écartent de cet ordre strict et présentent un intérêt particulier, l'étude des vibrations thermiques 
des atomes et des liaisons chimiques entre les atomes font également partie des recherches en 
cristallographie. Expérimentalement, c'est la diffraction des rayons X et des neutrons qui est le 
plus souvent appliquée. 

Les activités de recherche de l'institut concernent essentiellement deux domaines de la physique 
de la matière condensée. 
• un premier centre de compétence se voue à l'étude des surfaces et des petits amas 

d'atomes, l'intérêt allant aussi bien à leur structure qu'à leurs propriétés électroniques, cela à 
l'échelle du nonomètre; 

• un deuxième pilier de recherches de l'Institut est l'élude de la supraconductivité, modification 
spectaculaire des propriétés physiques de la matière, telles que lo disparition de la résistan
ce électrique ou l'expulsion d'un champ magnétique hors de la matière. 

De plus, certains aspects théoriques sont étudiés touchant à lo physique de la matière vivante, 
notamment la morphogenèse des plantes (phylotaxie) 

Les recherches de l'institut de physique théorique se foni dans deux domaines. 
• EN physique de lo matière condensée, on étudie les propriétés magnétiques d'alliages conte

nant des métaux de la famille des actinides On s'intéresse aussi aux solides désordonnés et 
à des problèmes de biophysique; 

• en physique des particules élémentaires, on étudie dans le cadre de la théorie des champs 
quantifiés des questions qui vont des problèmes mathématiques fondamentaux aux applica
tions cosmologiques 

Les recherches de cet Institut sont orientées vers la physique des particules- elles utilisent les ac
célérateurs du CERN et sont généralement conduites dans le cadre de collaborations interna
tionales, l'une des expériences étudie les propriétés du faoson Z, vecteur des interactions 
faibles, au moyen d'un détecteur installé sur le collisionneur électron-positon (LEPj du CERN. 
Une autre expérience est conduite dans l'anneau du super-synchotron à protons (SPSj Dans 
cette expérience, on fait interagir des protons et des antiprotons avec une cible constituée d'un 
jet de molécules d'hydrogène afin de déterminer les structures interne du proton L'Institut tra
vaille en outre à une nouvelle expérience de physique des neutr'mos, et sur des projets destinés 
au prochain accélérateur du CERN, le «Large Hadron Coilider» (LHCJ qui devrait fonctionner 
dès les premières années du siècle prochain Enfin, un groupe de physiciens se consacre à des 
développements concernant la tomographie par émission de positons {PET}. 

SECTION DE CHIMIE LA SECTION DE CHIMIE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES COMPREND L'INSTITUT DE CHIMIE MINÉRALE 
EF ANALYTIQUE ET L'INSTITUT DE CHIMIE ORGANIQUE LES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT SONT ASSU
RÉES PAR DIX PROFESSEURS ET COMPRENNENT LES COURS ET TRAVAUX PRATIQUES DE SERVICE ET LES 
ENSEIGNEMENTS DE LA SPÉCIALITÉ. 
LES ENSEIGNEMENTS DE SERVICE S'ADRESSENT AUX ÉTUDIANTS EN MÉDECINE, À CEUX DE DEUX 
DÉPARTEMENTS DE L'EPFL, ET AUX ÉTUDIANTS DES AUTRES SECTIONS ET ÉCOLE DE LA FACULTÉ. IL 
S'AGIT D'ENSEIGNEMENTS DU LE[ CYCLE DONT LE BUT EST DE DONNER UNE BASE CHIMIQUE AUX 
ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS DE BIOLOGIE, GÉOLOGIE, MÉDECINE ET PHARMACIE. LES ENSEI
GNEMENTS DE LA SPÉCIALITÉ S'ADRESSENT AUX FUTURS CHIMISTES. LES DEUX PREMIÈRES ANNÉES 
D'ÉTUDES DES ÉTUDIANTS CHIMISTES DE IA FACULTÉ EF DES INGÉNIEURS CHIMISTES DE L'EPFL 
SONT IDENTIQUES FTRONC COMMUN), AVEC LIBRE PASSAGE D'UNE INSTITUTION À L'AUTRE APRÈS LE 
PREMIER OU LE DEUXIÈME EXAMEN PROPÉDEUTIQUE. 
DE GÉNÉRALISTE AU 1 e r CYCLE, L'ENSEIGNEMENT DE CHIMIE SE SPÉCIALISE PARTIELLEMENT AU 
2 E CYCLE ET S'ORIENTE VERS LES DOMAINES PLUS MODERNES QUI REFLÈTENT ÉGALEMENT LA NATU
RE DE LA RECHERCHE QUI SE FAIT DANS LA SECTION: SYNTHÈSE ORGANIQUE ET ORGANOMÉTAL-
LIQUE, PRODUITS NATURELS, CHIMIE BIOORGANIQUE EF BIOINORGANIQUE, ANALYSE STRUCTURALE, 
SPECTROSCOPIE, RÉACTIVITÉ CHIMIQUE, ETC. LA SECTION UTILISE UN LARGE ÉVENTAIL DES TECH
NIQUES MODERNES D'INVESTIGATION ET A MIS UN ACCENT PARTICULIER SUR LA RÉSONANCE MA
GNÉTIQUE MULTINUCLÉAIRE. 
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Les sections etïj£} 
leurs ins t i tu ts 

Institut de chimie organique (ICO) 

S e c t i o n d e b i o l o g i e 'j^j» 

La s e c t i o n d e b i o l o g i e a s s u r e , a v e c l e s o u t i e n d e d i v e r s Ins t i tu t s d e la F a c u l t é d e m é 

d e c i n e , un e n s e i g n e m e n t d i v e r s i f i é d e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s d e s s c i e n c e s d e la v i e . 

C e t t e d i v e r s i t é m ê m e r e n d n é c e s s a i r e le c h o i x e n t r e d e u x o p t i o n s p r i n c i p a l e s d è s la 

3 e a n n é e d ' é t u d e ( n o u v e a u p r o g r a m m e e n p r é p a r a t i o n p o u r 1 9 9 6 - 1 9 9 7 ) , a s s u r a n t 

u n e f o r m a t i o n c o h é r e n t e s o i t e n b i o l o g i e c e l l u l a i r e et m o l é c u l a i r e , s o i t e n b i o l o g i e d e s 

o r g a n i s m e s et p o p u l a t i o n s . D a n s c h a c u n e d e c e s d e u x o p t i o n s , l ' é t u d i a n t p o u r r a c h o i 

s i r s e s s p é c i a l i s a t i o n s p a r m i l e s n o m b r e u x e n s e i g n e m e n t s d i s p e n s é s s o u s f o r m e d e 

b l o c s d ' u n e d e m i - a n n é e . Les b l o c s s o n t p r o p o s é s p a r l e s d i f f é r e n t s in s t i tu t s et p e r m e t 

tent à l ' é t u d i a n t d ' a c h e v e r s e s é t u d e s e n é t r o i t e l i a i s o n a v e c l e s c h e r c h e u r s e n b i o l o 

g i e d e l ' U N I L 

L ' e n s e i g n e m e n t p r o p o s é e n b i o l o g i e c o m p r e n d e n t r e a u t r e s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : 

• b i o c h i m i e et b i o p h y s i q u e : é t u d e d e s s t r u c t u r e s et f o n c t i o n s d e s m o l é c u l e s b i o l o 

g i q u e s La v i e e s t e n ef fet f o n d é e s u r d e s m o l é c u l e s e x t r ê m e m e n t c o m p l e x e s d o n t 

l e s p r o p r i é t é s r é g i s s e n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s d ' u n o r g a n i s m e ; 

• g é n é t i q u e : é t u d e d e la s t r u c t u r e et d u f o n c t i o n n e m e n t d e s g è n e s . C e s o n t d e s u n i t é s 

d é f i n i e s , l o c a l i s é e s s u r l e s c h r o m o s o m e s , a u x q u e l l e s e s t l i é le d é v e l o p p e m e n t d e s 

c a r a c t è r e s h é r é d i t a i r e s . E l l e s c o n t i e n n e n t l ' i n f o r m a t i o n n é c e s s a i r e a u f o n c t i o n n e m e n t 

d e l ' o r g a n i s m e . La g é n é t i q u e s ' i n t é r e s s e a u x m é c a n i s m e s m o l é c u l a i r e s q u i c o n t r ô 

lent la d u p l i c a t i o n et l ' e x p r e s s i o n d e cet te i n f o r m a t i o n d a n s la c e l l u l e a i n s i q u ' a u x 

p r o c e s s u s a s s u r a n t s o n r e n o u v e l l e m e n t et s o n m a i n t i e n a u n i v e a u d e s p o p u l a t i o n s , 

• p h y s i o l o g i e a n i m a l e et v é g é t a l e : é t u d e d e s f o n c t i o n s et d e s p r o p r i é t é s d e s ê t r e s v i 

v a n t s a u n i v e a u d e s c e l l u l e s , d e s t i s s u s et d e s o r g a n e s Le f o n c t i o n n e m e n t d ' u n o r 

g a n i s m e e x i g e d e la p a r t d e s e s d i f f é r e n t e s p a r t i e s un t r a v a i l d e p r o d u c t i o n , d e 

s t o c k a g e et d ' é c h a n g e d e m a t é r i a u x et d ' é n e r g i e a v e c l ' e x t é r i e u r . C e t r a v a i l d o i t 

p a r a i l l e u r s ê t r e c o o r d o n n é et r é g u l é a f i n d ' a s s u r e r la c o h é r e n c e d e l ' o r g a n i s m e ; 

• b o t a n i q u e et z o o l o g i e - é t u d e d e la d i v e r s i t é d e s o r g a n i s m e s c o m p o s a n t le m o n d e 

v i v a n t , d e l e u r f i l i a t i o n d a n s la l o n g u e h i s t o i r e d e la v i e , et d e s a d a p t a t i o n s p a r t i c u 

l i è r e s q u ' i l s o n t d é v e l o p p é e s p o u r a s s u r e r l e u r r ô l e d a n s le m i l i e u q u ' i l s o c c u p e n t ; 

• é c o l o g i e : é t u d e d e s r e l a t i o n s e n t r e o r g a n i s m e s , p o p u l a t i o n s et m i l i e u p h y s i q u e d a n s 

l e s é c o s y s t è m e s . L ' é c o l o g i e c o m p r e n d a u s s i b i e n l ' é t u d e d e la d y n a m i q u e d e s p o 

p u l a t i o n s et d e s s y s t è m e s d e p o p u l a t i o n s ( r e l a t i o n s p r o i e s - p r é d a t e u r s ) q u e l ' a n a l y s e 

d e la r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e d e s d i f f é r e n t e s e s p è c e s et a s s o c i a t i o n s d ' e s p è c e s . 

• m i c r o b i o l o g i e : é t u d e d e s m i c r o o r g a n i s m e s , u n i c e l l u l a i r e s p o u r la p l u p a r t . Les m i 

c r o o r g a n i s m e s c o n s t i t u e n t u n v a s t e g r o u p e d ' o r g a n i s m e s fo r t v a r i é s q u a n t à l e u r s 

a c t i v i t é s d a n s la n a t u r e 

M-
institut de chimie minérale i - j ë ™ ' La recherche effectuée à l'ICMA couvre les domaines actuels de la chimie de coordination et 

et analytique (ICMA) i ' î ' ï ' â de la chimie organomêtallique des éléments de transition, la synthèse dirigée de nouveaux 
composés ayant des propriétés spécifiques (batteries moléculaires, sondes spectroscopiques, 
précurseurs de nouveaux matériaux, systèmes intermêtalliquesj, la fixation et l'activation de pe
tites molécules telles que l'azote de l'air et le dioxyde de carbone, l'utilisation des ions lantha-
nides comme traceurs dans les solides et les systèmes d'intérêt biologique, la dynamique intra-
moléculaire des composés clusters, i'études des mécanismes de réactions au moyen de 
techniques modernes adaptées à la haute pression (résonance magnétique multinucléaire, 
spectroscopies diverses) et des études structurales par diffraction des rayons X. 
Dans le domaine de ta chimie analytique, des méthodes adaptées à la chimie environnemen
tale des eaux naturelles sont élaborées. 

La chimie organique étudie les substances de la matière vivante Elle cherche à élucider la 
composition de telles substances au niveau moléculaire et à comprendre, voire à prédire leurs 
transformations chimiques. Une partie de la recherche qui s'effectue au sein de l'ICO est direc
tement axée sur les produits naturels (p. ex. pigments, sucres, protéines) D'autres travaux visent 
une compréhension approfondie des bases de la réactivité chimique («mécanismes réaction-
nels») ou une extension de l'éventail des méthodes d'investigation structurale (surtout dans le 
secteur de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire). Des efforts particuliers sont 
déployés en direction du développement de méthodes de synthèse et leur application à la pré
paration de composés biologiquement actifs tels que vitamines, produits phytosanitaires ou 
nouveaux médicaments. 
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Les sections et 
leurs ins t i tu ts 

Institut de biologie animale (IBA) 

Laboratoire d'analyse 
uifrastructurale (LAU) 

Institut de biologie et de 
physiologie végétales (IBPV) 

• ï t T 

Laboratoire de phytogénét'tque 
cellulaire (LPC) 

Institut de botanique systématique 
et de géobotanique (IBSG) 

Institut de zoologie ef 
d'écologie animale (IZEA) 

WÊÊÊB 

ï * 4 . 
> . * * 
• * -i •• 

• I l 

• • • 

• 9 . 

Laboratoire de biologie 
microbienne (LBM) 

mmjm 

f u i 

[E F/IÈME général des recherches concerne le filtrage de l'information génétique dans les cel
lules animales et leurs virus. Trois sujets particuliers font l'objet des recherches de l'Institut; mé
canismes moléculaires par lesquels les hormones stéroides, les hormones thyroïdiennes et les 
acides gras influencent l'expression génétique * interactions moléculaires entre protéines et 
ADN dans la régulation de l'expression et la duplication des gènes • régulation de l'expres
sion de gènes viraux, étude de la transition entre la phase précoce et la phase tardive du cycle 
d'infection par le virus de la vaccine 

Les chercheurs veulent comprendre, au niveau moléculaire, comment fonctionne l'ADN, qui est 
lo molécule porteuse de l'information génétique de presque tous les êtres vivants. Dans ce but, 
ils observent cette molécule ou ses complexes à l'aide du microscope électronique (lo spéciali
té du laboratoire consiste à observer les molécules dans leur milieu aqueux) et interprètent ces 
observations, généralement à travers les lois de lo physique appliquées à des représentations 
et des simulations à l'ordinateur 

Cet institut a pour but d'utiliser tout l'éventail des techniques modernes pour étudier les divers 
aspects de la biologie des plantes supérieures, la base moléculaire des réactions de défense, 
en particulier la nature des événements qui conduisent de la réception du signal à l'activation 
des gènes de défense • la régulation et la biologie moléculaire du métabolisnme primaire 
chez les plantes, avec accent sur le cycle glyoxylique • les modifications de structure, étudiées 
par microscopîe photonique et électronique, subséquentes au développement et à ta transfor
mation génétique • la localisation au niveau cellulaire, la caracténsation et les mécanismes de 
régulation des transporteurs de protons et de calcium 

Le Laboratoire de phytogênétique cellulaire (LPCj assure, en collaboration avec TlBPV, l'ensei
gnement de la biologie végétale en particulier dans les domaines de la génétique, de la bio
logie moléculaire et de l'écophysiologie des plantes. Ses travaux de recherche sont consacrés 
à la transformation génétique et à l'étude des effets de la lumière sur la morphogenèse des 
mousses (bryophytesj et à l'étude de la production de pigments par les fleurs et les cellules de 
plantes cultivées en bio-réacteurs 

Le mandat de cet Institut est l'enseignement et la recherche dans les domaines suivants' phyto-
géographie, phytoécologie et biodiversité végétale • biosystématique et taxonomie des 
plantes • cytologie et anatomie des plantes 'biologie et systématique des champignons et des 
algues • cytologie et anatomie des champignons. 
Les activités scientifiques des professeurs et des assistants comprennent systématique des végé
taux supérieurs (Angiospermes}, étude des facteurs génétiques et environnementaux influençant 
l'évolution (la spéciation) chez les plantes • une partie de l'enseignement porte sur la classifi
cation des plantes vue à travers leurs principales familles et l'étude des paysages végétaux de 
notre globe, plus particulièrement de notre région Les applications concernent principalement 
les instances administratives responsables de la protection de ta nature et de l'aménagement 
du territoire, avec des extensions à l'agronomie et même à l'agroforesterie tropicale * la re
cherche mycologique comprend deux branches, la biologie du mycélium et du développement 
des carpophores des hyménomycètes, particulièrement des champignons à lamelles, en culture 
pure Utilisant des techniques de microbiologie et de microscopîe photonique et électronique, 
les chercheurs étudient le comportement morphologique du mycélium et des premiers stades de 
la formation des carpophores. D'autre part, la taxonomie et la systématique des champignons 
à lamelles sont étudiées en combinant des techniques classiques (descriptions morphologiques 
et chimiques) avec des techniques de la biologie moléculaire 

L'Institut de zoologie et d'écologie animale a établi ses programmes de recherches dans trois 
domaines principaux visant à mieux comprendre les interactions entre les organismes, les po
pulations et leur milieu: en écophysiologie, l'accent est mis sur les problèmes de l'acquisition et 
des dépenses énergétiques ainsi que de ia biologie de reproduction • en génétique des popu
lations et en taxonomie, certains aspects de l'évolution des espèces sont étudiés, en particulier 
au niveau des chromosomes, des protéines enzymatiques ou des marqueurs de l'ADN * en 
écologie théorique et appliquée, l'approche principale passe par la modélisation. 

Les collaborateurs du laboratoire de biologie microbienne étudient la génétique et la physiolo
gie de bactéries Grom-négatives: l'adaptation de Pseudomonas aeruginosa, bactérie pathogè
ne opportuniste, aux conditions de stress • les interactions entre Pseudomonas fluorescens (bac
térie bénéfique), champignons phytopathogènes et plantes. 
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leurs i n s t i t u t s ' r ; . 
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S e c t i o n d e s s c i e n c e s ! j É h | 

d e l a T e r r e 

Institut de géologie et paléontologie fcj 

Institut de minéralogie [aÊu. 
et pétrographie W 

Institut de géophysique *f 

J - i l . 

Centre d'analyse minérale 

La g é o l o g i e e s t u n e s c i e n c e et un m é t i e r C e t t e d u a l i t é d é t e r m i n e l ' o r g a n i s a t i o n d e s 

é t u d e s S u r le p l a n p r o f e s s i o n n e l , l e s p r i n c i p a u x d é b o u c h é s d u g é o l o g u e s e s o n t l o n g 

t e m p s s i t u é s à l ' é t r a n g e r : a i n s i n a q u i t l ' i m a g e d ' u n m é t i e r a v e n t u r e u x l i é à l ' e x p l o r a 

t ion et a u d é v e l o p p e m e n t d e s c o n t i n e n t s l o i n t a i n s . Le t r a v a i l é t a i t e s s e n t i e l l e m e n t o r i e n 

té v e r s la p r o s p e c t i o n m i n i è r e et la r e c h e r c h e p é t r o l i è r e . A u j o u r d ' h u i l e s c h o s e s o n t 

c h a n g é : la d e r n i è r e d é c e n n i e a v u u n e fo r te a u g m e n t a t i o n d e la d e m a n d e i n t é r i e u r e 

d ' e x p e r t i s e s g é o l o g i q u e s , et d e p u i s le m i l i e u d e s a n n é e s 8 0 la m a j o r i t é d e s g é o 

l o g u e s d i p l ô m é s t r a v a i l l e n t e n S u i s s e . Les n o u v e a u x d é b o u c h é s c o n c e r n e n t n o t a m 

m e n t la g e s t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t et d e s r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s [ e a u ) , la g é o l o g i e d u 

g é n i e c i v i l et l e s é n e r g i e s n o u v e l l e s ( g é o t h e r m i e ) . B i e n e n t e n d u c e s o r i e n t a t i o n s o f f r e n t 

a u s s i d u t r a v a i l à l ' é t r a n g e r , o ù e l l e s c o m p l è t e n t l e s d é b o u c h é s t r a d i t i o n n e l s . 

S u r l e p l a n s c i e n t i f i q u e , le c o m p l e x e d e s s c i e n c e s g é o l o g i q u e s (ou s c i e n c e s d e la 

T e r r e ) c o m p r e n d d e s d i s c i p l i n e s v a r i é e s , a l l a n t d e la g é o p h y s i q u e à la p a l é o n t o l o g i e , 

d e la m i n é r a l o g i e à la t e c t o n i q u e , d e la s é d i m e n t o l o g i e à la g é o c h i m i e . D é f i n i e s p a r 

l e s o b j e t s d e l e u r s i n v e s t i g a t i o n s [ s t ructure d e s m o n t a g n e s , f o s s i l e s , m i n é r a u x , v o l c a n s , 

e tc . ) o u p a r l e s m é t h o d e s q u ' e l l e s mettent e n œ u v r e , c e s d i s c i p l i n e s c o n c o u r e n t t o u t e s 

à é t u d i e r la T e r r e , s a n a t u r e et s o n h i s t o i r e , a i n s i q u e l ' h i s t o i r e d e la v i e q u i lu i e s t int i 

m e m e n t l i é e . 

Les é t u d e s à L a u s a n n e v i s e n t à f o r m e r un g é o l o g u e p o l y v a l e n t , m a î t r i s a n t un l a r g e 

s p e c t r e d e d i s c i p l i n e s s c i e n t i f i q u e s , et à l ' a i s e a u s s i b i e n s u r le t e r r a i n q u e d a n s l e s l a 

b o r a t o i r e s o ù il a p p r e n d à u t i l i s e r d e s i n s t r u m e n t s p e r f e c t i o n n é s et c o m p l e x e s . U n e 

p a r t i e i m p o r t a n t e d e s é t u d e s e s t c o n s a c r é e a u x e n s e i g n e m e n t s s u r le t e r r a i n . 

L'Institut consacre ses enseignements et ses recherches aux multiples facettes de l'histoire de la 
Terre. Il est particulièrement orienté vers l'étude des problèmes suivants-
• la structure et l'origine des montagnes' avant tout des Alpes, mais ses chercheurs travaillent 

aussi dans d'autres chaînes plus lointaines telles que l'Himalaya; 
• l'histoire des fonds océaniques, en relation avec les mouvements des plaques et les varia

tions des climats; 
• l'évolution de plusieurs groupes d'animaux et leur utilisation pour dater les roches d'origine 

marine 

Les recherches de l'Institut de minéralogie et pétrographie sont orientées vers l'étude de la ge
nèse et de la déformation des roches et des minéraux et de l'interaction chimique de ces gêo-
matênaux avec les eaux souterraines Ces processus géologiques et géochimiques sont direc
tement liés à la formation du soubassement de nos régions alpines, du Plateau ou du Jura et à 
leur évolution actuelle. L'Institut dispose, en plus des outils classiques du géologue, de labora
toires analytiques permettant de doser avec une grande précision les éléments et leurs isotopes 
dans les roches, les minéraux ou les eaux, jusqu'à des échelles microscopiques 

L'Institut de géophysique se consacre à la mesure et à l'interprétation des paramètres physiques 
caractérisant les diverses roches: vitesse des ondes sismiques, résistivité électrique, champs gra-
vifiques et magnétiques, etc Leur étude permet d'effectuer des prévisions sur la nature et les 
profondeurs des structures géologiques du sous-sol. 
Unique centre romand dans le domaine de la géophysique d'exploration, l'Institut dispose 
d'une instrumentation très complète et d'une excellente infrastructure informatique, qui lui per
mettent d'entreprendre de nombreux travaux en gravimétrie, résistivité, magnétisme, sismique, 
réfraction, diagraphie et magnéto-tellunsme. 
L'effort porte principalement sur les méthodes qui s'appliquent à l'étude de l'environnement, aux 
recherches d'eau et au génie civil. L'Institut participe également à un programme d'étude sis
mique du sous-so! profond de la Suisse. 

Le Centre est un laboratoire consacré à l'analyse chimique des roches et des minéraux par di
verses méthodes (fluorescence Xj, et à l'interprétation de ces analyses. Il est au service de toute 
la section, mais aussi d'utilisateurs extérieurs (p. ex archéologues!. Il mène des recherches al
pines et environnementales, et assure la formation des étudiants dans plusieurs domaines de la 
géochimie. 
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P h a r m a c i e • 

Tous les deux ans, l'ASOU (Association 
suisse pour l'orientation universitaire) 

effectue en collaboration avec l'OFIAMT 
une enquête générale, dans toute la 

Suisse, sur le passage à l'emploi des 
jeunes diplômés universitaires. Les chiffres 
a-contre sont extraits de cette enquête, qui 

a reçu plus de 60% de réponses et qui 
porte sur la situation professionnelle des 

jeunes licenciés environ une année après 
l'obtention de leur titre universitaire 

Il convient donc de considérer ce 
graphique comme une information sur le 

premier emploi des teunes diplômés, et 
non sur l'orientation de leur carrière à 

moyen terme: le nombre élevé (442) de 
diplômés travaillant à l'université 

s'explique ainsi par le fait qu'un doctorat 
est généralement indispensable pour 

poursuivre une carrière, que ce soit dans 
le secteur privé ou public 

l l l l 
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I n d u s t r i e 

E n s e i g n e m e n t e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s 

Instituts n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x d e r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e 

I n d u s t r i e 

E n s e i g n e m e n t e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s 

Instituts n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x d e r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e , d e r e c h e r c h e 
a p p l i q u é e et d e r e c h e r c h e d e d é v e l o p p e m e n t 

Industrie: p r i n c i p a l e m e n t la g r a n d e i n d u s t r i e c h i m i q u e ( p , e x . c o l o r a n t s , p r o 
d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , m a t i è r e s p l a s t i q u e s } . M a i s d ' a u t r e s i n d u s t r i e s o n t a u s s i 
b e s o i n d e c h ï m i s t e s ; m é t a u x , textiles, d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , etc..^ ; / ^ # 

E n s e i g n e m e n t e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ( p a r e x . h ô p i t a u x , s e r v i c e s d e . 
c o n t r ô l e d ë ' l % n v i r o n n e m e n t * o u a e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s ) - • « 

Instituts n a t i o n a u x et i n t e r n a t i o n a u x d e r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e , d e r e c h e r c h e 
a p p l i q u é e et d e r e c h e r c h é a e d é v e l o p p e m e n t " 

-Instituts n a t i o n a u x et i n t e r n a t i o n a u x d e r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e , d e r e c h e r c h e ^ 
a p p l i q u é e e t d e r e c h e r c h é a e " d é v e l o p p e m e n t 

L ô b o r a t o i r e s ^ d i v e r s - , p u b l i c s o u p r i v é s f d g r ô b i o b g i e ; h y g i è n e , p a t h o l o g i e , ^ « 
a n a l y s e s m é d i c a l e s , e t a l i m e n t a i r^s, 3etc.^ - * « . f - ? ^ , 

E n s e i g n e m e n t e f s e r v i c e s p u b l i c s (services d ê s l o r e î s , " d e la f a u n e ; d e f d m é r i d - : 
g e m e n t ^ u t e r r i t o i r e p a r e x . ) * ï* . . * ; ~" * * * * * * * ? < * r * * * 

E n S u i s s e : g é o l o g i e d û g é n i e civil ( g r a n d e s cbnstrûcîions*, t u n n e l s ) ; h y d r o ç j é o - "', 
i o g i e g ( r e c h e ^ c | f et;;protectforrde l ' e a u ) ^ g é s t ï o h ; d f l ' e n y | - o r | n e m e h t * f / ' * * y * 

A l ' é t r a n g e r ; m ê m § s ç | é b o ^ u c h é s , g u i s ' a j o u t e n t a u x ppp l i c a t i g n s . J r ; a d i f i p n n e i ] e s 
Kp\eià g é d o g i e : » p r o s p e c t i o n " m m T é r e ~él ^ é t r o l i è r e * « -* ? * ~ * " " ^ ' " T , ? " ? 

V o i r c h a p i t r e ^ s é p a / é p . 1 7 1 -176 

L E S S E M E U R S D ' A C T I V I T É D E S J E Û N E S d IRÔMÉSÏN S C I E N C E S . ( 1 9 9 3 } 

U n i v e r s i t é 4 4 2 

E n s e i g n e m e n t 1 2 2 

B a n q u e & A s s u r a n c e 4 5 

I n d u s t r i e 4 3 I 

C h i m i e 4 1 I 

C o n s t r u c t i o n 2 9 I 

C u l t u r e 1 9 I 

A g r i c u l t u r e 1 4 I 

S a n t é 1 2 I 

M é d i a s 9 I 

I n d u s t r i e a l i m e n t a i r e 7 I 

T r a v a i l s o c i a l 5 I 

F i d u c i a i r e s 2 î 

T r a v a i l p s y c h o l o g i q u e 1 I 
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MATHÉMATIQUES JL! , 
5 s 

! : 11 • - ~ l [ l LICENCE ÈS SCIENCES MATHÉMATIQUES ; ; • ! : T ; ! I : : ' 
HIVER ETE 

LIBELLÉ ENSEIGNANT STATUT PROV. C S E TP B T H C S E TPB T H 

SEMESTRES 1 ET 2 
ANALYSE L&LL BIWAHLEN P EPFL 4 4 4 4 
ALGÈBRE LINÉAIRE 1 & IL J.BOÉCHAT PO 1MA 3 2 3 2 
GÉOMÉÎRIE L&LL P.BUSER P EPFL 3 2 3 2 
PHYSIQUE GÉNÉRALE A L&LL PH.ROSSELET PASE IPN 4 2 4 4 2 4 
INFORMATIQUE 1 & II F.GRIZE PO IIS 1 2 1 2 

SEMESTRES 3 ET 4 
ANALYSE III & IV M O.BURLEÎ PO IMA 3 2 3 2 
ALGÈBRE 1S II M.OFANGUREN PO IMA 3 2 3 2 
TOPOLOGIE GÉN. ET ESPACES FONCTIONNELS ISIL A.DERIGHETTI PO IMA 3 2 3 2 
PROBABILITÉ EI STATISTIQUE 1 S 11 P.NOESCH P EPFL 2 2 2 2 
PHYSIQUE GÉNÉRALE MP LLI W.-D.SCHNEIDER PO IPE 3 2 4 
PHYSIQUE GÉNÉRALE IV A W.-D.SCHNEIDER PO IPE 1 1 4 
PHYSIQUE GÉNÉRALE IV 8 C.JOSEPH PO IPN 2 1 
MÉCANIQUE ANALYTIQUE VACAT PO IPT 3 2 
INFORMATIQUE F.GRIZE PO IIS 2 2 

SEMESTRES 5/7 ET 6/8 
LISTE A: ALGÈBRE 
ALGÈBRES ÉTALES M.OJNNGUREN PO IMA 2 2 2 2 
THÉORIE DES GROUPES ET K-THÉORIE ALGÉBRIQUE DIDETTAZ PO IMA 2 2 2 2 
THÉORIE ALGÉBRIQUE DES NOMBRES J.BOÉCHAT PO IMA 2 2 2 2 
LISTE B: ANALYSE 
SÉRIES TRIGONOMÉM'QUES A.DERIGHETTI PO IMA 2 2 2 2 
ET FORMES QUADRATIQUES 
THÉORIE DES FONCTIONS ANALYTIQUES J.THÉVENOZ IMA 2 2 2 2 
ALGÈBRE D'OPÉRATEURS ET DE REPRÉSENTATIONS RVLBURGER PO IMA 2 2 2 2 
VARIÉTÉS À COURBURE NÉGATIVE M.BURGER PO IMA 2 2 2 2 
LISTE C: GÉOMÉTRIE 
GÉOMÉTRIE DES SURFACES TENDUES F.HAAB IMA 2 2 2 2 
SUR LES RÉSEAUX EF EMPAQUETAGES HJORIS PO IMA 2 2 2 2 
LISTE D: TOPOLOGIE 
TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE DES GRAPHES SJAAUMARY PO IMA 1 2 2 2 
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F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Programme 
des cours 

Abréviations utilisées- voir liste p. 169 

MATHÉMATIQUES 

l 

Pour chimistes, 
biologistes et géologues ^ M ! 

'••c--;i 

Pour biologistes. 0 1 

Pour physiciens O 

Informatique 4 

T 

LICENCE ES SCIENCES A DOUBLE MENTION -ANNEE MOBILE 
HIVE R ETE 

LIBELLE ENSEIGNANT STATUT PROV. C S E TP E T H C S E TPB T H 
SEMESTRES 7 ET 8 
MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES III & IV E.PREISSMANN IMA 2 1 2 1 
TOPOLOGIE GÉN. ET ESPACES FONCTIONNELS L& A. DERFGHEFTI PO IMA 3 2 3 2 
ALGÈBRE L& IL M.OJANGUREN PO IMA 3 2 3 2 
A CHOIX UN COURS DE 2E CYCLE DE !' IMA 2 2 2 2 

SEMESTRES 7 ET 8 
ALGÈBRE LINÉAIRE 1& II J.BOÉCHAÎ PO IMA 3 2 3 2 
GÉOMÉTRIE I&IL P.BUSER P EPFL 3 2 3 2 
TOPOLOGIE GÉN. ET ESPACES FONCTIONNELS L& A.DERIGHETTI PO IMA 3 2 3 2 
ALGÈBRE 1S II M.OJANGUREN PO IMA 3 2 3 2 
A CHOIX UN COURS DE 2E CYCLE DE L'IMA 2 2 2 2 

SEMESTRES 7 ET 8 
TOPOLOGIE GÉN. ET ESPACES FONCTIONNELS I& A.DERIGHETTI PO IMA 3 2 3 2 
ALGÈBRE 1S II M.OFANGUREN PO IMA 3 2 3 2 
A CHOIX UN COURS DE 2E CYCLE DE L'IMA 2 2 2 2 
A CHOIX UN 2E COURS DE 2E CYCLE DE L'IMA 2 2 2 2 

SEMESTRES 7 ET 8 
INFORMATIQUE IIISIV F GRIZE PO IIS 2 2 2 2 
SÉMINAIRE D'INFORMATIQUE F GRIZE PO IIS 2 2 
ALGORITHMIQUE ET STRUCTURE DE DONNÉES P.BONZON PO HEC 2 2 2 2 
BASES DE DONNÉES Y.PIGNEUR PO HEC 2 2 2 2 
LOGIQUE FORMELLE MJ.BOREL PO LET 2 1 2 1 
STATISTIQUES COMPUTATIONNELLES A.MARAZZI PASE MED 2 1 2 1 
TRAVAIL PERSONNEL DIRIGÉ D'INFORMATIQUE F.GRIZE PO IIS 20 
(10 SEMAINES DE JUILLET À SEPTEMBRE) 

ILILBI 

MATHÉMATIQUES Ô CERTIFICAT DE MATHEMATIQUES GENERALES 

LIBELLE ENSEIGNANT 
ETE 

STATUT PROV. C S E TP B T H C S E TP B T H 
MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES III&IV OU 
STATISTIQUES MATHÉMATIQUES ET 
STATISTIQUE APPLIQUÉE 
ALGÈBRE I & IL OU 
TOPOLOGIE GÉN. ET ESPACES FONCTIONNELS L&L! 

E.PREISSMANN 
A.MARAZZI 
J.-J.PEMEÎ 
M.OJANGUREN 
IDERIGHETTI 

PASE MED 
MER IBPV 
PO IMA 
PO IMA 

2 1 



Programme 
des cours 
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F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

| Abréviations utilisées: voir liste p I69 

Physique L ICENCE E S S C I E N C E S P H Y S I Q U E S 

HIVER ETE 
Libelle Enseignant Statut Prov. C S E TP B T H C S E TP B T H 

Semest res 1 et 2 
Analyse l&ll B.Zwahlen P EPFL 4 4 4 4 
Algèbre linéaire 1 & Il J.Boéchat PO IMA 3 2 3 2 
Géométrie l&ll P.Buser P EPFL 3 2 3 2 
Physique générale A l&l) Ph.Rosselei PASE JJPtJ 4 2 4 4 2 4 
Chimie générale et minérale R.Roulet PO ICMA 5 1 3 

Semest res 3 et 4 
Analyse III & IV P S.Chatteiji P EPFL 3 2 3 2 
Probabilités et statistique J.-M Helbling ce EPFL 2 1 
Analyse numérique J.Rappaz P EPFL 2 1 
Cristallographie 1 D.Schwarzenbocri PO IC 2 1 
TP Cristallographie 1 D.Schwarzenûach 

G.Chapuis 
PO 
PO 

(C 
IC 

2 

Physique générale MPIII W.-D.Schneider PO IPE 3 2 4 
Physique générale IV A W.-D.Scbneïder PO IPE 1 1 4 
Physique générale IV B C.Joseph PO IPN 2 1 
Mécanique analytique vacat PO IPT 3 2 
EJecîrodynnmique et relativité J.-J.Loeffel PO IPT 3 2 
Astronomie S astrophysique J B.Hauck PO IA 2 2 
Astronomie & astrophysique II ou B.Hauck PO IA 2 2 
Cristallographie II D.Schwarzenbach PO IC 2 2 
Informatique 1 S1! F.Grize PO IIS 1 2 1 2 

Semest res 5 et 6 
Complément de physique quantique vacat PO IPT 1 
Electronique J.-F.Loude PEX IPN 2 1 2 1 
Physique quantique 1SII A.QuariTopani P EPFL 3 I 3 1 
Physique statistique (S II CGruber P EPFL 2 2 2 2 
Physique nucléaire et corpusculaire A CJoseph PO IPN 2 1 2 1 4 
Physique du solide W-O.Schneîder PO IPE 2 2 2 2 
Physique du solide TP W.D.Schneider PO IPE 8 8 Physique du solide TP 

M.Chergui 
J.-F.Loude 

PO 
PEX 

IPE 
IPN 

Méthodes manjémotiques de io physique ou FLMoîzingei P EPFL 2 1 2 I 
Topologie gén. et espaces fonctionnels IS A.Derigherti PO IMA 3 2 3 2 
Séminaire général a) G.Chapuis PO IC 1 1 

Semest res 7 et 8 
Physique des surraces W-D.Schneider PO IPE 2 1 2 1 Physique des surraces 

K.Kem P EPFL 
Enseignement oblig.de 4e année 
Travaux pratiques selon oprioii 8 8 
Physique des basses températures LRinderer PO IPE 2 1 2 1 
Cristallographie III SIV D.Schwarzenbach PO IC 2 1 2 1 
TP cristallographie 111 D.Schwarzenhach 

G.Chapuis 
PO 
PO 

IC 
IC 

2 

Particules élémentaires A.Bay PAST IPN 2 1 2 1 
Modèles nucléaires CJoseph PO IPN 2 1 
Réodions nucléaires A.Boy PAST IPN 2 1 
Astronomie et Astrophysique IIISIV B.Hauck PO IA 2 2 2 2 
Physique quantique avancée 1 HJtunz PT EPFL 2 1 
Physique quantique avancée II Vacat 2 1 
Physique théorique avancée 1S !l P.Erdôs PO IPT 2 1 2 ï 
Relativité et cosmologie Ch.Gruber P EPFL 2 1 2 1 
Observation astronomique J.-CMermilliod MER IA 
Séminaire d'informatique F.Grize PO IIS 2 2 

http://oblig.de


Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées: voir liste p. 169 

P h y s i q u e 

Pour mathématiciens 

Pour chimistes, ̂  
biologistes et géologues 

L ICENCE È S S C I E N C E S A V E C M E N T I O N D O U B L E - A N N É E M O B I L E 

HIVER ETE 
Libellé Enseignant Statut Prov. C S E TPB T H C S E TPB T H 

Cristallographie 1 D.Schwarzenbach PO IC 2 1 
Cristallographie II D.Schwarzenbach PO 1C 2 2 
Astronomie & astrophysique ! B.Hauck PO IA 2 2 
Astronomie S astrophysique II B.Hauck PO IA 2 2 
Eledrodynamique et relativité J.-J.Loeffel PO IPT 3 2 
Chimie générale et minérale Ooulet PO ICMA 5 1 3 
Mécanique analytique vacat PO IPT 3 2 
Physique statistique 1 & Il C.Gruber p EPFL 2 2 2 2 
Physique nucléaire et corpusculaire A GJoseph PO IPN 2 1 2 1 4 
Physique du solide W-D.Schneider PO IPE 2 2 2 2 
Séminaire générai G.Chapuis PO IC 1 1 
Travaux pratiques et lectures dirigées W.-D.Schneider PO IPE 12 12 

B.Hauck PO IA 
Ph.Rosselet PASE IPN 
D.Schwarzenbach PO IC 

Compléments de physique générale M -T.Tran MER IPN 2 
Physique générale MPIII W.-D.Schneider PO IPE 3 2 4 
Physique générale IV A W.-D.Schneider PO IPE 1 l 4 
Physique générale IV B CJoseph PO IPN 2 1 
Astronomie S astrophysique i B.Hauck PO IA 2 2 
Astronomie & astrophysique II B.Hauck PO IA 2 2 
Cristallographie 1 D.Schwarzenbach PO IC 2 1 
Cristallographie II D.Schwarzenbach PO IC 2 2 
Electrodynamique et relativité J.-J.Loeffel PO IPT 3 2 
Mécanique analytique vacat PO IPT 3 2 
Séminaire général G.Chapuis PO IC 1 1 
Travaux pratiques et lectures dirigées W.-D.Schneider PO IPE 12 12 Travaux pratiques et lectures dirigées 

B.Hauck PO IA 
Ph.Rosselet PASE IPN 
D.Schwarzenbach PO IC 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

' i i t l F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

••• Abréviations utilisées, voir liste p. 169 

des cours kît 
Programme 

I 
P h y s i q u e M l ; S 

T r o n c commun î j 

« . . . , . 4 J h I 
Option physique nucléaire ? O f 

e f astrophysique £ 3 p i " 

I L 

v - J L V 
' î T 

•• •s •• ' t < ~ 

^ D I P L O M E D E P H Y S I C I E N i , : ,, 'A » M , "il.:.. '.: y, * 

HIVE R ETE 

Libellé Enseignant Statut Prov. C S E T P B T H C S E T P B T H 

S e m e s t r e s 1 e t 2 

Analyse l&ll Blwahlen P EPFL 4 4 4 4 
Algèbre linéaire 1 & Il J.Boéchat PO IMA 3 2 3 2 

Géométrie l&ll P.Buser P EPFL 3 2 3 2 

Physique générale A l&ll Ph.Rosselet PASE IPN 4 2 4 4 2 4 

Chimie générale ef minérale R.Roulef PO ICMA 5 1 3 

S e m e s t r e s 3 e t 4 

Analyse III & IV P S.Chaîterji P EPFL 3 2 3 2 

Probabilités et statistique J A H e l b l i n g ce EPFL 2 1 

Analyse numérique J.Rappaz P EPFL 2 1 
Cristallographie 1 D.Schwarzenbach PO IC 2 1 

TP Cristallographie 1 D.Schwarzenbach PO IC 2 
G.Chapuis PO IC 

Physique générale MPII1 W.-D.Schneider PO IPE 3 2 4 

Physique générale IV A W.-D.Schneider PO IPE 1 1 4 

Physique générale IV B C.Joseph PO IPN 2 1 

Mécanique analytique vacat PO IPT 3 2 

ElectrorJynamique et relativité J.-J.Loeffel PO IPT 3 2 

Astronomie & astrophysique 1 BHauck PO IA 2 2 

Astronomie & astrophysique II ou B.Hauck PO IA 2 2 

Cristallographie II D.Schwarzenbach PO IC 2 2 

Informatique 1 & Il F.Grize PO IIS 1 2 1 2 

S e m e s t r e s 5 e t 6 

Electronique J.-F.Loude PEX IPN 2 1 2 1 

Physique quantique l&ll A.Quattropani P EPFL 3 1 3 1 

Complément de physique quantique vacat PO IPT 1 

Physique statistique 1 & Il C.Gruber P EPFL 2 2 2 2 

Physique nucléaire et corpusculaire A CJoseph PO IPN 2 1 2 1 4 

Physique du solide W-D.Schneider PO IPE 2 2 2 2 

Physique du solide TP W.D.Schneider PO IPE 8 Physique du solide TP 
MXhergui PO iPE 
J.-F.Loude PEX IPN 8 

Méthodes mathématiques de la physique ou H.Maîzïnger P EPFL 2 1 2 1 

Topologie gén. et espaces fonctionnels 1 LU ADerighetti PO IMA 3 2 3 2 

Séminaire général G.Chapuis PO IC 1 1 

S e m e s t r e s 7 e t 8 

Théorie quantique des collisions vacat PO IPT 2 1 

TP de physique nucléaire 1 CJoseph PO IPN 1 2 

Séminaire général G.Chapuis (coard.) PO IC 1 1 

TP de physique nucléaire 2 ou CJoseph PO 1 2 

TP de physique théorique P.Erdosel PO IPT } ï 4 
J.-J.Loeff PO IPT 
Vacat PO IPT 

Les enseignements suivants sont à choix, suivant l'orientation: 
TP Astronomie et d'astrophysique B.Hauck PO IA 1 2 12 

Modélisation de l'évolution et F.Rothen PO IPE 2 1 2 1 
de la morphogenèse 
Physique quantique avancée 1 H.Kunz PT EPFL 2 1 

Physique quantique avancée II Vacat 2 1 

Particules élémentaires A.Bay PAST IPN 2 1 2 1 



Programme 
des cours 
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F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées: voir liste p. 169 

P H Y S I Q U E 

I L -

Option physique physique I 
solide/ cristallographie " 

D I P L O M E D E P H Y S I C I E N ( S U I T E ) 

ETE 
LIBELLÉ ENSEIGNANT STATUT PROV. C S E TP B T H C S E TP B T H 

MODÈLES NUCLÉAIRES CJOSEPH PO IPN 2 1 
RÉACTIONS NUCLÉAIRES A.BAY PAST IPN 2 1 
PHYSIQUE THÉORIQUE AVANCÉE 1S II P.ERDDS PO IPT 2 1 2 1 
RELATIVITÉ ET COSMOLOGIE CH.GRUBER P EPFL 2 1 2 1 
CHAMPS QUANTIQUES RELATIVISÎES J.-J.LOEFFEI PO IPT 2 1 2 1 
INTR. À L'ÉLEDRODYN. ET Â L'OPTIQUE QUANTIQUE F.REUSE CE EPFL 2 1 
ELECÎRODYNAMIQUE QUANTIQUE F.REUSE CE EPFL 2 1 
ACCÉLÉRATEURS DE PARTICULES ET FAISCEAUX J.-P.PERROUD MER IPN 2 
ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE 111 SIV B.HAUCK PO IA 2 2 2 2 
ASTRONOMIE & ASTROPHYSIQUE V S VI A.MAEDER PO UNI GE 2 2 
PHYSIQUE DES NEUTRONS R.CHAWLA EPFL 2 1 
DÉTECTION DES PARTICULES J.-F.LOUDE PEX IPN 2 
THÉORIE DES FONCTIONS ANALYTIQUES J.THÉVENAZ IMA 2 2 2 2 
ALGÈBRE D'OPÉRATEURS ET DE REPRÉSENTATIONS M.BURGER PO IMA 2 2 2 2 
SIMULATION NUMÉRIQUE DE SYSTÈMES PHYSIQUES A.BALDERESCHI P EPFL 2 1 2 1 
MÉTHODES MATHÉMATIQUES DE LA PHYSIQUE H.MATZINGER P EPFL 2 1 2 1 
TOPOLOGIE GÉN. ET ESPACES FONCTIONNELS L&LL A.DERIGHETH" PO IMA 3 2 3 2 
INFORMATIQUE III ET IV F.GRIZE PO US 2 2 2 2 

S E M E S T R E S 7 E T 8 
PHYSIQUE THÉORIQUE AVANCÉE 1 & 11 P.ERDÔS PO IPT 2 1 2 1 
PHYSIQUE DU SOLIDE TP 2 LRINDERER PO IPE 12 
SÉMINAIRE GÉNÉRAL G.CHAPUIS (COORD.) PO IC 1 1 
PHYSIQUE DU SOLIDE TP 3 LRINDERER PO IPE 12 
TP CRISTALLOGRAPHIE (DIPF) D.SCHWARZENBACH PO IC 12 
TP DE PHYSIQUE THÉORIQUE P.ETOOS 

1 -1 INOFKL 
PO 
PN 

IPT 
IPT 

1 1 4 

J. J.LU ci Ici 
VACAT 

RU 
PO 

IR I 
IPT 

MODÉLISATION DE L'ÉVOLUTION F.ROTHEN PO IPE 2 1 2 1 
ET DE LA MORPHOGENÈSE 
PHYSIQUE QUANTIQUE AVANCÉE 1 H.KUNZ PT EPFL 2 1 
PHYSIQUE QUANTIQUE AVANCÉE II VACAT 2 1 
PHYSIQUE DES BASSES TEMPÉRATURES LRINDERER PO IPE 2 1 2 1 
PHYSIQUE DES SURFACES W-D.SCHNEIDER PO IPE 2 1 2 1 

K.KERN P EPFL 
RELATIVITÉ ET COSMOLOGIE CH.GRUBER P EPFL 2 1 2 1 
CHAPITRES CHOISIS DE THÉORIE DES SOLIDES P.ERDÔS PO IPT 2 ] 2 1 
CRISTALLOGRAPHIE IIISIV D.SCHWARZENBACH PO IC 2 1 2 1 
TP CRISTALLOGRAPHIE III D.SCHWARZENBACH PO IC 2 

G.CHAPUIS PO IC 
THÉORIE QUANTIQUE DES COLLISIONS VACAT PO IPT 2 1 
PHYSIQUE DU SOLIDE AVANCÉE 1 A. BALDERESCHI P EPFL 2 1 
PHYSIQUE DU SOLIDE AVANCÉE II A.QUATTROPANI P EPFL 2 1 
INTR. À L'ÉLECTRODYN. ET À L'OPTIQUE QUANTIQUE F.REUSE CE EPFL 2 1 
ELECÎRODYNAMIQUE QUANTIQUE F.REUSE CE EPFL 2 1 
OPTIQUE QUANTIQUE P.SCHWENDIMONN CE EPFL 2 1 
THÉORIE DES FONCTIONS ANALYTIQUES J.THÉVENAZ IMA 2 2 2 2 
ALGÈBRE D'OPÉRATEURS ET DE REPRÉSENTATIONS M. BURGER PO IMA 2 2 2 2 
SIMULATION NUMÉRIQUE DE SYSTÈMES PHYSIQUES A.BALDERESCHI P EPFL 2 1 2 1 
MÉTHODES MATHÉMATIQUES DE LA PHYSIQUE H.MATZINGER P EPFL 2 1 2 1 
INFORMATIQUE III ET IV F.GRIZE PO IIS 2 2 2 2 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 
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Abréviations utilisées: voir liste p . 169 

P h y s i q u e 

Certificat de physique générale I 

Certificat de physique du solide i 

Certificat de physique nucléaire i 

Certificat de physique quantique j 

•S •. •* 

> r : ^ : \ t ; : : i ; : t c e r t i f I C A T S D ' É T U D E S S U P E R I E U R E S : -s 

HIVER ETE 

Libellé Enseignant Statut Prov. C 5 E T P B T H C S E T P B T H 

1. ENSEIGNEMENT PROPEDEUTIQUE 

Compléments de physique générale M -T.Tran MER IPN 2 

Physique générale B 1 S II F.Rothen PO IPE 3 2 2 3 2 3 

2. SCOLARITE DU CERTIFICAT 

Cristallographie 1 D.Schwurzenbach PO IC 2 1 
Physique de la matière condensée W.-0:Schneider PO IPE 4 2 

M.Chergui PO IPE 

Astronomie & astrophysique 1 B.Hauck PO IA 2 2 

Physique nucléaire et corpusculaire B CJoseph PO IPN 2 I 

Séminaire général G.Chapuis PO IC 1 1 

TP de physique, astronomie et cristallographie W.-D.Schneider PO IPE 16 16 
B.Hauck PO IA 
D.Schwarzenbach PO IC 

CJoseph PO IPN 

Electronique J.-Floude PEX IPN 2 1 2 1 

Physique du solide W-D.Schneîder PO IPE 2 2 2 2 

Séminaire de physique du solide MXhergui PO IPE 

Séminaire général G.Chapuis PO IC 1 1 

TP cerlif. Physique du solide LRinderer PO IPE 8 B 

Physique des bosses températures LRinderer PO IPE 2 1 2 1 

Physique des surfaces W-D.Schneider PO IPE 2 1 2 1 
K.Kem P EPFL 

Intr. à l'éledrodyn. et à l'optique quantique F.Reuse CC EPFL 2 1 

Electrorjynamique quantique F.Reuse ce EPFL 2 1 

Optique quantique P.Schwendimann ce EPFL 2 1 

Dispositifs électroniques semkonducteurs F.Lévy PT EPFL 3 

Physique des semkonducteurs M.tlegems p EPFL 2 1 

Electronique J.-F.Loude PEX IPN 2 1 2 1 

Physique nucléaire et corpusculaire A CJoseph PO IPN 2 1 2 1 4 

Modèles nucléaires CJoseph PO IPN 2 1 

Réactions nucléaires A_Bay PAST IPN 2 1 

Particules élémentaires A.Bay PAST IPN 2 1 2 1 

Détection des particules J.-F.Loude PEX IPN 2 

Accélérateurs de particules et faisceaux J.-P.Perroud MER IPN 2 

Séminaire de physique nucléaire CJoseph PO IPN 

J.-P.Perroud MER IPN 

Séminaire général G.Chapuis PO IC 1 1 

TP avancés de physique nucléaire CJoseph PO IPN 8 8 

Physique quantique l&ll A.Quotfrapani P EPFL 3 1 3 1 

Complément de physique quantique vacat PO IPT 1 

Physique quantique avancée f H.Kunz PT EPFL 2 1 

Physique quantique avancée il Vacat 2 1 

TP de physique théorique P.Erdos PO IPT 1 1 4 
J.-J.Loeffel PO IPT 
Vacat PO IPT 

Séminaire général G.Chapuis PO IC 1 1 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 ô 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées • voir liste p. 169 

Physique 

Certificat de physique théorique 

Certificat de cristallographie t 

Certificat d'astronomie I 

C E R T I F I C A T S D ' E T U D E S S U P E R I E U R E S ( S U I T E ) 

HIVER ETE 

Libelle Enseignant Statut Prov. C S E TP B T H C S E T P B T H 

1. ENSEIGNEMENT PROPÉDEUTIQUE 

EîedTodynamJque et relativité J.-J.Loeffel PO IPT 3 2 

2. SCOLARITÉ DU CERTIFICAT 

Physique statistique 1 & II CGruber P EPFL 2 2 2 2 

Physique théorique avancée 1 S II P.Erdos PO IPT 2 1 2 \ 
Relativité et cosmologie Ch.Gruber P EPFL 2 1 2 \ 
TP de physique théorique P.Erdos PO IPT 1 1 4 

J.-J.Loeffel PO IPT 
Vacat PO IPT 

Séminaire général G.Chapuis PO IC 1 1 

1. ENSEIGNEMENT PROPÉDEUTIQUE 

Physique générale A l&ll Ph.Rosselet PASE IPN 4 2 4 4 2 4 

Physique générale B1 & Il F.Rothen PO IPE 3 2 2 3 2 3 

Compléments de physique générale M -T.Tran MER IPN 2 

2. SCOLARITÉ DU CERTIFICAT 

Cristallographie 1 D.Schwarzenbach PO IC 2 1 

TP Cristallographie i D.Schwarzenbach PO IC 2 
G.Chapuis PO IC 

Cristallographie II D.Schwarzenbach PO IC 2 2 

Cristallographie III & IV D.Schwarzenbach PO IC 2 1 2 1 

TP cristallographie III D.Schwarzenbach PO iC 2 
G.Chapuis PO iC 

Détermination des structures cristallines G Chapuis PO IC 2 1 

Séminaire général G.Chapuis PO IC 1 1 

1. ENSEIGNEMENT PROPÉDEUTIQUE 

Physique générale A l&ll Ph.Rosselet PASE IPN 4 2 4 4 2 4 

Physique générale B1 & Il F.Rothen PO IPE 3 2 2 3 2 3 

Compléments de physique générale M -T Tran MER IPN 2 

1. SCOLARITÉ DU CERTIFICAT 

Astronomie & astrophysique 1 B.Hauck PO IA 2 2 

Astronomie & astrophysique II B.Hauck PO IA 2 2 

Astronomie et Astrophysique III & IV B.Hauck PO IA 2 2 2 2 

TP d'astronomie et d'astrophysique B.Hauck PO IA 4 

Séminaire généra! G.Chapuis PO IC 1 1 



Programme 
des cours 
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F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées: voir liste p. ? 6 9 

Chimie J) 

Attention au nouveau programme! 

: H :N; -1 " * • " * WINCE ÈS SCIENCES CHIMIQUES Z I * t ; t : î : ' L: ' 
HIVER ETE 

Ufaellé Enseignant Statut Prov. C S E TP B T H C S E TP B T H 

Semestres 1 et 2 ( 1 re volée en 1995-1996) 
Mathématiques 1 I II Didettaz PO IMA 

4 2 3 2 Physique générale 1 & Il N.N. EPFL 
3 2 4 1 Chimie générale R.Roulet PO 1CMA 6 TP Chimie générale R.Roulet PO ICMA 10 Chimie analytique générale A.Merbach PO ICMA 2 Chimie minérale générale C.FIoriani PO ICMA 2 TP Chimie minérale et analytique C.FIoriani PO ICMA 12 TP Chimie minérale et analytique 

R.Rouieî PO ICMA 
Chimie organique générale H.Wyler PO ICO 4 
Ex. de Chimie organique H.Wyler 

Pfi.Renaud 
PO 
PI 

ICO 
ICO 1 

Mécanismes de réactions organiques 1 Ph.Renaud PI ICO 1 Biologie générale H.Vogel EPFLSE IOL 2 1 Programmation 1 I.Smith ce EPFL 1 2 Exposés scientifiques W.Gaxer ce EPFL 2 
Semestres 3 et 4 (dernière volée en 1995-1996) 
Physique générale Ch II N.N. N EPFL 

3 2 Electrotechnique 1 A.Germond P EPFL 2 Traitement de données CDcul PI ICO 1 Chimie minérale 1 CFIoriani PO ICMA 2 Chimie minérale il J.-CBunzIi PO ICMA 2 Analyse instrumentale 1 J.-C.Bùnz!i 
PiPiîteî 

PO 
PAST 

ICMA 
ICMA 1 1 4 

Analyse organique P.Vogel PO ICO 2 Mécanismes réacîionnels 1 P.Vogel PO ICO 2 Mécanismes de réactions organiques II M.Schlosser PO ICO 2 Spectroscopie, liaison chimique T.Rizzo P EPFL 5 
Thermodynamique 1 & Il M.Grâtzel P EPFL 2 1 2 I 
Chimie industrielle EPlathier. P EPFL 2 
TP Chimie organique P.Vogel 

H.Wyler 
PO 
PO 

ICO 
ICO 16 

TP Chimie physique H.Gîrault 
M.Grâtzel 
H.Vogel 
T.Rizzo 

P 
P 
P 
P 

EPFL 
EPFL 
EPFL 
EPFL 

16 

Semestres 5 et 6 (dernière volée en 1995-1996) 
Electrochimie H.Giraulî P EPFL 2 1 Chimie minérale III A.Merbach PO ICMA 2 Etat métallique P.Feschotte PO ICMA 2 Méthodes de synthèse organique M.Schlosser PO ICO 2 CERTIFICAT GÉNÉRAL DE CHIMIE 
Structures et réactivité organiques P.Vogel PO ICO 2 Electrochimie H.Gîrault P EPFL 2 1 Biochimie M.Muîter PO ICO 2 Eléments de gestion du risque M.Guïllemin PEX ICMA 2 Méthodes magnétiques J.-Y.Lallemand PI ICO 2 Cinétique H.Giraulî P EPFL 2 1 TP Chimie organique M.Schlosser 

H.Wyler 
PO 
PO 

ICO 
ICO 20 

Catalyse homogène P.Vogel PO ICO 2 TP de chimie minérale A.Merhach PO ICMA 12 TP de chimie physique et electrochimie iGrâizel P EPFL 8 TP de chimie physique et electrochimie 
H.Gîrault 
T.Rizzo 

P 
P 

EPFL 
EPFL 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées: voir liste p . 169 

C H I M I E 

Pour physiciens et géologues. 

Pour mathématiciens ^ 3 0 

T 

Pour biologistes ' H 

L I C E N C E È S S C I E N C E S A V E C M E N T I O N D O U B L E - A N N É E M O B I L E 

Libelle Enseignant Statut Prov. 

HIVER 

C S E 

ETE 

TP B T H C S E TP B T H 

Analyse instrumentale 1 1-C.Bûnzli PO ICMA I 1 4 

P.A Pittef PAST ICMA 

Méthodes analytiques instrumentales PAPittet PAST ICMA 2 6 

TP Chimie physique et électrochimie T.Grdtzei P EPFL 8 TP Chimie physique et électrochimie 
H.Girault P EPFL 

T.Rizzo P EPFL 

Chimie inorganique théorique, infochimie C.Daul PEX ICMA 2 

Chimie minérale III A.Merbach PO ICMA 2 

Chimie analytique de l'environnement M.Guillemin PEX ICMA 2 

Méthodes magnétiques J.-Y.Lallemand PI ICO 2 

Chimie des matériaux inorganiques R.Hourieî ce EPFL 3 

Projet de chimie bioinorganique PAPiftet PAST ICMA 2 

Projet de chimie théorique, infochimie Cûaul PEX ICMA 8 

Projet de détermination de stract. cristallines G.Chapuis PO IC 8 

Chimie générale R.Roulet PO ICMA 6 

Chimie organique 1 MMutter PO ICO 4 1 

Analyse instrumentale 1 J.-C.BUnzli PO ICMA 1 1 4 
PiPittet PAST ICMA 

Chimie inorganique théorique, infochimie CDaul PEX ICMA 2 

TP spéciaux de chimie analytique J.-CBiinzIi PO ICMA 8 
P.Feschotte PO ICMA 

C.Floriani PO ICMA 

A.Merbach PO ICMA 
R.Roulet PO ICMA 

Chimie quantique et specttoscopie 1S II T.Rizzo P EPFL 2 1 4 1 

Proiet de chimie théorique, infochimie CDaul PEX ICMA 8 

Analyse organique P.Vogel PO ICO 2 

Mécanismes de réactions organiques II M.Schlosser PO ICO 2 

Introduction à la stéréochimie ICO 2 

Produits naturels H Wyler PO ICO 2 

Biomécanismes H Wyler PO ICO 2 

Structures et réacti'vité organiques P.Vogel PO ICO 2 

Photochimie C.Le Drian PI ICO 2 

Héîérocycles PVogel PO ICO 1 

Glycochimie P.Vogel PO ICO 1 

Catalyse homogène P.Vogel PO ICO 2 

TP de Chimie organique analytique P.Vogel PO ICO 8 

Projet de chimie organique M.Mutter PO ICO 8 16 
M.Schlosser PO ICO 
P.Vogel PO ICO 
H.Wyler PO ICO 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 
F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées: voir liste p. 169 

C h i m i e 

Attention au changement! 
de programme! \ 

D I P L Ô M E D E C H I M I S T E r s 

HIVE II ETE 
Libellé Enseignant Statut Prov. C S E P B T H C S E TPB T H 

Semest res 1 et 2 (1™ avolée en 1 9 9 5 - 1 9 9 6 ) 
MrjthémotiquesISII Dirletîaz PO IMA 4 2 3 2 
Physique générale 1 & II N.N. EPFL 3 2 4 1 
Chimie générale R.Roulet PO ICMA 6 
TP Chimie générale R.Roulet PO ICMA 10 
Chimie analytique générale A.Merbach PO ICMA 2 
Chimie minérale générale C.FIoriani PO ICMA 2 
TP Chimie minérale et analytique CFIoriani PO ICMA 12 TP Chimie minérale et analytique 

R.Roulet PO ICMA 
Chimie organique générale H.Wyler PO ICO 4 
Ex. de Chimie organique H.Wyier 

Ph.Renaud 
PO 
PI 

ICO 
ICO 

1 

Mécanismes de réactions organiques 1 Ph.Renaud PI ICO 1 
Biologie générale H.Vogel EPFLS BIOL 2 i 
Programmation 1 I.Smiîh ce EPFL 1 2 
Exposés scientifiques W.Gaxer ce EPFL 2 

Semest res 3 et 4 (dernière volée en 1 9 9 5 - 1 9 9 6 ) 
Physique générale Qi II N.N. N EPFL 3 2 
Eledrotechnique 1 A.Germond P EPFL 2 
Traitement de données CDaul PI ICO 1 
Chimie minérale 1 CFIoriani PO ICMA 2 
Chimie minérale li J.-CBunzIï PO ICMA 2 
Analyse instrumentale 1 J.-CBûnzIi 

P.A Pîtîet 
PO 
PAST 

ICMA 
ICMA 

1 1 4 

Analyse organique P.Vogel PO ICO 2 
Mécanismes réactionnels ! P.Vogel PO ICO 2 
Mécanismes de réactions organiques II M.Schlosser PO ICO 2 
Spectroscopie, liaison chimique T.Rizzo P EPFL 5 
Thermodynamique 1 S II M.Grâtzel P EPFL 2 1 2 1 
Chimie industrielle E.Plaîîner. P EPFL 2 
TP Chimie organique P.Vogel 

H.Wyler 
PO 
PO 

ICO 
ICO 

16 

TP Chimie physique H.Gîrault p EPFL 16 TP Chimie physique 
M.Grâizel 
H.Vogel 
T.Rizzo 

p 
p 
p 

EPFL 
EPFL 
EPFL 

Semest res 5 et 6 (dern ière volée en 1 9 9 6 - 1 9 9 7 ) 

Electrochimie H.Girauit P EPFL 2 1 
Chimie minérale III A.Meroach PO ICMA 2 
Etat métallique P.Feschotte PO ICMA 2 
Méthodes de synthèse organique M.Schlosser PO ICO 2 
Structures et réacîivité organiques P.Vogel PO ICO 2 
EiectTochimie H.Girauit p EPFL 2 1 
Biochimie M.Mutîer PO ICO 2 
Méthodes magnétiques J.-Y.Lallemand PI ICO 2 
Cinétique H.Girauit p EPFL 2 1 
Catalyse homogène P.Vogel PO ICO 2 
Eléments de gestion du risque M.Guillemin PEX ICMA 2 
TP de chimie minérale A.Merbach PO ICMA 12 
TP de chimie physique et electrochimie M.Grâtzel P EPFL 8 TP de chimie physique et electrochimie 

H.Giraulî 
T.Rizzo 

P 
P 

EPFL 
EPFL 

TP Chimie organique M.Schlosser 
H.Wyler 

PO 
PO 

ICO 
ICO 

20 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées: voir liste p. 169 

C h i m i e 

Diplôme de chimiste, 4e branche 
(journée lémanique) — Biochimie ^ f -

4- t 

T - : 

S": M 

Diplôme de chimiste, 4e branche ' ifl 
(journée lémanique) — 

Sciences alimentaires 1 

c r i 

Diplôme de chimiste, 4e branche -i 
(journée lémanique) — 1% w 

Chimie de l'environnement ht 

D I P L Ô M E D E C H I M I S T E ( S U I T E ) 

HIVER ETE 

Libellé Enseignant Statut Prov. C S E TP B T H C S E TP B T H 

S e m e s t r e s 7 e t 8 ( d e r n i è r e v o l é e e n 1 9 9 7 - 1 9 9 8 ) 

Chimie minérale avancée R.Roulet PO ICMA 2 

Stérêoctiimie M.Schlosser PO ICO 2 

Analyse structurale organique G.Wagnière PI ICO 2 

Produits naturels H.Wyler PO ICO 2 

Chimie inorganique théorique, infochimie CDaul PEX ICMA 2 

4 e branche de diplôme (Journée lémanique) 4 8 4 4 

Option d'approfondissement 12 

Option d'approfondissement, liste de cours 

Cristallographie et méthodes de diffraction G.Chapuis PO IC 2 

Chimie des éléments f J.-CBunzIi PO ICMA 2 

Chimie des clusters R.Roulet PO ICMA 2 

Dynamique chimique A.Merbach PO ICMA 2 

Méthodologie de synth. inorganiques CFIoriani PO ICMA 2 

Biopolymêres M.Mutter PO ICO 2 

Réactivité organométallique M.Schlosser PO ICMA 2 

Biomécnnismes H.Wyler PO ICO 2 

Biophysique etspectroscopie Vacat ICO 2 

Travail de diplôme 40 

S e m e s t r e s 7 e t 8 

Biochimie II! (Pharm. Il) J.Mauel PO M E D 4 

TP Biochimie III J.Mauel PO M E D 2 

Biochimie des acides nucléiques B.Hirt PEX SBIOL 2 2 

Biomécanismes H.Wyler PO ICO 2 

Projet de chimie bioorgamque H.Wyler PO ICO 2 

Projet de chimie bioinorganique J.-CBunzIi PO ICMA 2 

S e m e s t r e s 7 e t 8 

Sciences des denrées alimentaires 1 W.Bauer PEX ICO 2 

Sciences des denrées alimentaires II W.Bauer PEX ICO 2 

Contrôle des denrées alimentaires Aitournaud IE LCDA 2 

Sciences alimentaires J.Loeliger IE NESTL 8 

Giycochimie P.Vogel PO ICO 1 

Hétérocycles P.Vogel PO ICO 1 

S e m e s t r e s 7 e t 8 

Chimie analytique de l'environnement M.Guillemin PEX ICMA 2 

Gestion de risques industriels D.Bauer IE ICMA 2 

TP Chimie analytique de l'environnement M.Guillemin PEX ICMA 8 

Chimie de l'environnement 1 J.Buffle PO UNIGE 2 

Toxicologie J.Diezi PO M E D 2 
J.-D Horisberger PAST M E D 

C h i m i e » 

T . 

E N S E I G N E M E N T S D E 3 * C Y C L E ? 

Libellé Enseignant Statut 

HIVER 

Prov. C S E T P B T H 

ETE 

C S E TP B T 

Chimie et spectroscopie des éléments f J.-CBunzIi PO ICMi 

Hydrates de carbone P.Vogel PO ICO 

1 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Programme 'MS" abréviations utilisées: voir liste p. 169 

des cours âî 

Chimie». 

Certificat de chimie minérale M_ 

si 

Certificat de chimie analytique 

: : : : :? : i : ; : : ; : C E R T I F I C A T S D ' É T U D E S S U P É R I E U R E S •. : ; ; i ; : ; : ; : ; i 

LIBELLÉ ENSEIGNANT STATUT PROV. 
HIVB 
C S 

Î 
E TP B T 

ETE 
H C S E TP B T H 

1. ENSEIGNEMENT PROPÉDEUTIQUE 
CHIMIE GÉNÉRALE 1 P.FESCHOTTE PO ICMA 4 4 4 
CHIMIE GÉNÉRALE IL P.FESCHOTÎE PO ICMA 1 
CHIMIE GÉNÉRALE 111 J.-CBÛNZII PO ICMA 1 1 

CDAUL PI UNIFR 
ANALYSE INSTRUMENTALE P.FESCHOTTE PO ICMA 1 
CHIMIE ORGANIQUE 1 M.MUÎÎER PO ICO 4 1 
CHIMIE ORGANIQUE II M.MURTER PO ICO 1 
INFORMATIQUE 1 & IL F.GRIZE PO IIS 1 2 1 2 

2. SCOLARITÉ DU CERTIFICAT 
CHIMIE ANOLYTIQUE (CERLIF) A.MERBACH PO ICMA 2 
CHIMIE MINÉRALE CFIORIANI PO ICMA 2 

A.MERBACH PO ICMA 
ETAT MÉTALLIQUE P.FESCHOTTE PO ICMA 2 
ANALYSE INSTRUMENTALE 1 J.-CBÛNZII PO ICMA 1 1 4 ANALYSE INSTRUMENTALE 1 

RAPIFTEF PAST ICMA 
ELÉMENTS DE GESTION DU RISQUE M.GUIJJEMIN PEX ICMA 2 
CHIMIE MINÉRALE II A.MERBACH PO ICMA 2 
CHIMIE INORGANIQUE THÉORIQUE, INFOCHIMIE CDAUL PEX ICMA 2 
TP DE CHIMIE MINÉRALE AJERBOCH PO ICMA 16 
PROJET DE CHIMIE MINÉRALE A.MERBACH PO ICMA 16 

1. ENSEIGNEMENT PROPÉDEUTIQUE 
CHIMIE GÉNÉRALE 1 P.FESCHOTTE PO ICMA 4 4 4 
CHIMIE GÉNÉRALE 11 P.FESCHOTTE PO ICMA 1 
CHIMIE GÉNÉRALE III J.-CBÛNZII PO ICMA 1 1 

CDAUL PI UNIFR 
ANALYSE INSTRUMENTALE P.FESCHOTTE PO ICMA 1 
CHIMIE ORGANIQUE 1 M.MUÎTER PO ICO 4 1 
CHIMIE ORGANIQUE 11 M.MUTTER PO ICO 1 
INFORMATIQUE 1 & 11 F.GRIZE PO ILS 1 2 1 2 

2. SCOLARITÉ DU CERTIFICAT 
INFORMATIQUE F.GRIZE PO IIS 2 2 
ANALYSE INSTRUMENTALE 1 J.-CBÛNZII PO ICMA 1 1 4 ANALYSE INSTRUMENTALE 1 

PIPITTET PAST ICMA 
ANALYSE ORGANIQUE P.VOGEL PO ICO 2 
MÉCANISMES RÉACTIONNELS 1 P.VOGEL PO ICO 2 
ELÉMENTS DE GESTION DU RISQUE M.GUI!IEMIN PEX ICMA 2 
CHIMIE DES DENRÉES ALIMENTAIRES ALTOURNAUD ICO 2 
CHIMIE ANALYTIQUE DE L'ENVIRONNEMENT M.GUILLEMIN PEX ICMA 2 
MÉCANISMES RÉACTIONNELS 1 P.VOGEL PO ICO 2 
MÉCANISMES DE RÉACTIONS ORGANIQUES 1 PH.RENAUD PI ICO 1 
MÉTHODES MAGNÉTIQUES J.-Y.LALLEMAND PI ICO 2 
CHIMIE ANALYTIQUE (CENT) A.MERBACH PO ICMA 2 
MÉTHODES DE SÉPARATION B.KLEIN 1E LCDA 2 
TP ANALYSE ORGANIQUE P.VOGEL PO ICO 8 

H.WYLER PO ICO 
TP ANALYSE MINÉRALE 1-CBÛNZLI PO ICMA 8 
PROFET DE CHIMIE ANALYTIQUE MINÉRALE 1-CBUNZLI PO ICMA 16 
PROJET DE CHIMIE ANALYTIQUE ORGANIQUE P.VOGEL PO ICO 16 
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F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Programme 
des cours 

f£* Abréviations utilisées: voir liste p. 169 

C H I M I E 

Certificat de chimie organique J 

• • I L 

? 1 1 
• • P 
• M " 
1 * *. • 

'T * 

Certificat de chimie physique1 FÉ 
•r » 

-fr i 

R I T 
J- r 

5 S 

CERTIFICATS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES (SUITE) 

LIBELLE ENSEIGNANT STATUT PROV. 
HIV 
C S 

R 
E TP B T H 

ETE 
C S E TPB T H 

1. ENSEIGNEMENT PROPÉDEUTIQUE 
CHIMIE GÉNÉRALE 1 P.FESCHOTÎE PO ICMA 4 4 4 
CHIMIE GÉNÉRALE II P.FESCHOTTE PO ICMA 1 
CHIMIE GÉNÉRALE III J.-CBUNZII PO ICMA 1 1 

CDAUL PI UNIFR 
ANALYSE INSTRUMENTALE P.FESCHOTTE PO ICMA 1 
CHIMIE ORGANIQUE 1 MMUTTER PO ICO 4 1 
CHIMIE ORGANIQUE II M.MUTRER PO ICO 1 
INFORMATIQUE 1 & II F.GRIZE PO IIS 1 2 1 2 
2. SCOLARITÉ DU CERTIFICAT 
STRUCTURES ET RÉACTIVITÉ ORGANIQUES P.VOGEL PO ICO 2 
MÉCANISMES DE RÉACTIONS ORGANIQUES 1 PH.RENAUD PI ICO 1 

MÉCANISMES DE RÉACTIONS ORGANIQUES II M.SCHLOSSER PO ICO 2 
ANALYSE ORGANIQUE P.VOGEL PO ICO 2 
MÉTHODES DE SYNTHÈSE ORGANIQUE M.SCHLOSSER PO ICO 2 
STÉRÉOCHIMIE M.SCHLOSSER PO ICO 2 
BIOMÉCANISMES H WYLER PO ICO 2 
BIOCHIMIE M.MUTTER PO ICO 2 
CHIMIE ANALYTIQUE DE L'ENVIRONNEMENT M.GUILLEMIN PEX ICMA 2 
SCIENCES DES DENRÉES ALIMENTAIRES 1 W.BAUER PEX ICO 2 
HÉTÉROCYCLES P.VOGEL PO ICO 1 
GSYCOCHIMIE P.VOGEL PO ICO 1 

ANALYSE STRUCTURALE ORGANIQUE G.WAGNIÈRE PI ICO 2 
MÉTHODES MAGNÉTIQUES J.-Y LALLEMAND PI ICO 2 
CATALYSE HOMOGÈNE P.VOGEL PO ICO 2 
PRODUITS NATURELS H.WYLER PO ICO 2 
RÉACTIVITÉ ORGANOMÉTALIIQUE M.SCHLOSSER PO ICMA 2 
TP DE CHIMIE ORGANIQUE P.VOGEL PO ICO 16 16 

M.SCHLOSSER PO ICO 

1. ENSEIGNEMENT PROPÉDEUTIQUE 
CHIMIE GÉNÉRALE 1 P.FESCHOTTE PO ICMA 4 4 4 
CHIMIE GÉNÉRALE IL P.FESCHOTTE PO ICMA 1 
CHIMIE GÉNÉRALE !LL J.-C.BÛNZII PO ICMA 1 1 CHIMIE GÉNÉRALE !LL 

CDAUL PI UNIFR 
ANALYSE INSTRUMENTALE P.FESCHOTTE PO ICMA 1 
CHIMIE ORGANIQUE 1 M.MUTTER PO ICO 4 1 
CHIMIE ORGANIQUE II M.MUTTER PO ICO 1 
INFORMATIQUE! & IL F.GRIZE PO IIS 1 2 1 2 
2. SCOLARITÉ DU CERTIFICAT 
THERMODYNAMIQUE 1S IL M.GRFJTZE! P EPFL 2 1 2 1 
PHYSIQUE GÉNÉRALE CH II N.N. N EPFL 3 2 
CHIMIE QUANTIQUE ET SPECTROSCOPIE 1& II T.RIZZO P EPFL 2 1 4 1 
CINÉTIQUE H.GIRAULÎ P EPFL 2 1 
ELECÎROCHIMIE H.GIRAULT P EPFL 2 1 
ELECTROCHIMIE H.GIRAULÎ P EPFL 2 1 
TP CHIMIE PHYSIQUE H GIRAULT P EPFL 16 

M.GRATZEL P EPFL 
H.VOGEL P EPFL 
T.RIZZO P EPFL 

TP D'ÉLECTROCHIMIE M.GRATZEL P EPFL 4 4 
H.GIRAULT P EPFL 
T.RIZZO P EPFL 



Programme 
des cours Hji 

GEKÏ UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

•Stf F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées: voir liste p. 169 

l l L I C E N C E E N B I O L O G I E • D I P L Ô M E D E B I O L O G I S T E - ! ! 

H I V E R ETE 
•belle Enseignant Statut Prov. C S E T P B T H C S E T P B T H 

S e m e s t r e s 1 e t 2 

Mattiémoliques générales A 1 & Il J.Thévenaz PAST IMA 1 0.5 3 1 
Mathématiques générales B1 & Il J.Thévenaz PAST IMA 2 0.5 
Physique générale 8 1 S il F.Rothen PO IPE 3 2 2 3 2 3 
Chimie générale 1 P.Feschotte PO ICMA 4 4 4 
Chimie générale II P.Feschotte PO ICMA 1 
Chimie générale III J.-C.Bunzli 

r rinni 
PO 
PI 

ICMA 
UNIFR 

1 1 

Chimie organique 1 
V..UUUI 
MMuîter 

n 
PO 

uiï irK 
ICO 4 1 

Zoologie comparée P.Vogel PO IZEA 1 3 2 
Botanique générale R-MHofer PASE IBPV 2.5 1 . 5 

Botanique systématique N.Galland PASE I8SG 3 4 
générale et pharmaceutique 

Biochimie 1 C.Bron PO MED 3 

S e m e s t r e s 3 e t 4 

Mathématiques générales III S I V LPreissmann IMA 2 1 2 1 
Statistiques mathématiques A.Marazzi PASE MED 2 2 
Statistique appliquée J.-J.Pemet MER IBPV 2 
informatique 1 & Il F.Grize PO IIS 1 2 1 2 
Chimie organique II M.Mutter PO ICO 1 
Biologie végétale 1 E.Farmer PO IBPV 1 1 1 .5 
Biologie végétale ii J.-P.Zryd PO I8SG 2 1 . 5 
Biologie animale i W.Wahli PASE IBA 2 3 
Biologie animale II P.Vogel PO IZEA 2 3 
Génétique 1 (N.Mermod) PO IBA 2 
Génétique 11 B.Hïrt PEX iSREC 2 2 

J.Hcusser PASE IZEA 
Y.Poirier PAST IBPV 

Evolution " J . Hausser PASE IZEA } 

Ecologie générale PO IZEA 3 
Biologie et écologie végétales P.Hainard PO IBSG 2 
Microbiologie générale D.Haas PASE MED 1 3 
Microbiologie des eucaryofes H.CIémençon PO IBSG 1 
Biochimie II (végétale) F.Widmer PO IBPV 1 2 2 
Biochimie III J.Mauel PO MED 3 
Physiologie BM P.Honneger PO MED 2 

P.Kucera M E D 
P.Magistretti M E D 

Durant les semestres 5,6,7 et 8, l'étudiant prépare en outre deux certificats (Faculté ées sciences), au choix dans la liste suivante: 
Mathématiques générales*. Physique générale*, Chimie minérale*, Chimie organique*, Chimie analytique*, Chimie physique*. Botanique, Physioio-gie végétale, lootogie. Les cerÊcats marques * s excluent mutuellement. tin des certificats qui précèdent peut être remplacé par un des certificats ai demkertiftcats (dépendant de la Faculté de médecine) suivants: Biochimie (certificat entier)**, Biochimie (demkertSicut) ** Microbiologie, Physiologie, Pharmacologie. Les certificats marqués ** s'excluent mutuellement. 
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Programme 
des cours 

Abréviations utilisées: voir liste p . 169 

Biologie 

Certificat de botanique 

JÊÊÊÊ 

Certificat de physiologie végétale • '0 .-
-•Vf "» -

C E R T I F I C A T S D ' É T U D E S S U P É R I E U R E S 

Libellé Enseignant Statut Prov. 

HIVER 

C S E T P B T 

ETE 

H C S E T P B T H 

Biologie eî écologie végétales P.Hainard PO IBSG 2 

Mycologie H.CIémençon PO IBSG 3 4 

Phycologie H.Clémençon PO IBSG 3 4 

ïaxologie et nomenclature H.Gémençon PO IBSG 2 

Méthodologie H.CIémençon PO IBSG 1 

Botanique syrématique et géobotanique P.Hainard PO IBSG 4 8 4 4 

Séminaires P.Hainard PO IBSG 1 1 
H.CIémençon PO IBSG 
R.-M.Hoîer PASE IBPV 

N.Galland PASE IBSG 

Pédologie J.-CVédy P EPFL 48 

Histologie R.-M.Hofer PASE IBPV 2 2 

Travail personnel H.CIémençon PO 8 

P.Hainard PO 
R.-M.Hofer PASE 
N.Galland PEX 

Excursions botaniques P.Hainard PO IBSG 8 

Stages phyto écologiques P.Hainard PO IBSG 80 

Stage mycoiogique H.CIémençon PO IBSG 40 

Journées de pédologie J.-CVédy' P EPFL 16 

OPTIONS DE SPÉCIALISATION 

Géobotanique spéciale P.Hainard PO IBSG 4 4 

Bryologie H.CIémençon PO IBSG 4 

Hyménocètes H.CIémençon PO IBSG 4 4 

Lichenologie H.CIémençon PO IBSG 4 

Histologie, Anatomie R.-M.Hofer PASE IBPV 4 

PARTIE 1 

Transduction des signaux chez les plantes E.Farmer PO IBPV 2 

Phytoenzymologie F.Widmer PO IBPV 2 

Phytogénéîique J.-P.Zryd PO LPC 2 

Génétique moléculaire végétale Y.Poirier PAST IBPV 2 

TP de Physiologie végétale E.Farmer PO IBPV 20 36 
F.Widmer PO IBPV 

J.-P.Zryd PO LPC 
Y.Poirier PAST IBPV 
R.-M.Hofer PASE IBPV 

Séminaires de physiologie végétale E.Farmer PO IBPV 2 2 

Cyîophysiologie végétale R.-M.Hofer PASE IBPV 1 4 

PARTIE 11 

Phytopathoiogie végétale G.Collet PEX IBPV 2 2 

Réactions photochimiques P.-A.Sîegenthaler PEX IBPV } 1 

Microscopie électronique J.FJubochet PO LAU 2 



JXd UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

rtK F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Programme j j t t Abréviations utilisées: voir liste p. 169 

des cours fin 

Biologie f#} 
m 

11 Certificat de zoologie 

Certificat de biochimie 

Demi-certificat de biochimie ïjiFÎ 

Demi-certificat de microbiologie f O * " 

Demi-certificat de pharmacologie /HBT1-

' ; :; :: : ;cERTiF<aos:Dinĵ ^̂  H 
HIVER ETE 

Libellé Enseignant Statut Prov. C S E TPB T H C S E P B T H 

Générique mofécufofre W.Wahfï PO IBA 2 1 12 1 1 
B.Desvergne PAST IBA 

Virologie R.Wittek PASE IBA 2 2 
Zoologie comparée et écologie animale P.Vogel PO IZEA 2 1 6 1 I 
Générique des populations J.Hausser PASE IZEA 2 
Entomologie et zoogéographie écologique D.Cherix PASE IZEA 1 4 2 
Ecologie animale appliquée W.Geiger IZEA 1 
Microscopîe électronique A J.Dubochet PO LAU 1 1 

OPTION BIOLOGIE ANIMALE 
Génétique moléculaire et virologie W.Wahli PO IBA 20 

R.Wiftek PASE IBA 
B.Desvergne PAST IBA 

Implication de l'ADN M.Mermod PAST IBA 1 
Microscopie électronique B J.Dubochet PO LAU 3 
Biophysique J.Dubochet PO LAU 2 2 

OPTION ZOOLOGIE ET ÉCOLOGIE ANIMALE 
TP de Zoologie comparée et écologie animale P.Vogel PO IZEA 16 
Ecologie quantitative J.Hausser PASE IZEA 2 1 
Stage de biologie marine J.Hausser PASE IZEA 3 1 3 
Entomologie et zoogéographie écologique B IZEA 

1 
4 

Compléments de biochimie générale J.Tschopp PO MED 2 ! 
Biochimie des protéines et enzymes G.Corradin MER MED 1 2 1 2 
Biochimie des acides nucléiques B.Hirt PEX SBIOL 2 2 
Chapitres choisis de biochimie J.Tschopp PO MED 1 I 
Méthode de physique en biochimie B.Hirt PEX BIOL 1 1 
TP Biochimie générale J.Tschopp ? MED 2 
Biochimie spéciale J.Tschopp PO MED 1 1 
Immunochimie G.Corradin MER MED 3 
Travail personnel J.Tschopp PO MED 15 20 

Compléments de biochimie générale J.Tschopp PO MED 2 1 
Biochimie des protéines et enzymes G.Corradin MER MED 1 2 1 2 
Biochimie des acides nucléiques B.Hirt PEX SBIOL 2 2 
TP Biochimie générale J.Tschopp 1 MED 2 
Biochimie spéciale J.Tschopp PO MED 1 1 
Immunochimie G.Corradin MER MED 3 

Microbiologie générale D.Karamata PO MED 4 10 
et physiologie microbienne 
Génétique microbienne et virale D.Karamata PO MED 4 10 4 10 

Pharmacologie générale et toxicologie B.Rossier PO MED 3 
J.Diezi PO MED 
S.Coîecchia PO MED 

Pharmacologie et toxicologie systématiques J.Diezi PO MED 3 
CCotecchia PO MED 

Phyîopharmacologie & phyîotoxicologie J.Diezi PO MED 1 1 
LRivier MER MED 
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F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Programme 
des cours 

Abréviations utilisées: voir liste P . / 6 9 

B I O L O G I E J£ 

A N -

Demi-certificat de physiologie 

A I 

• H H I 

C E R T I F I C A T S D ' E T U D E S S U P E R I E U R E S ( S U I T E ) 

LIBELLÉ ENSEIGNANT STATUT PROV. 
HIVER ETE 
C S E TPB T H C S E TP 

COURS COMPLÉMENTAIRES 
COUIS 6 OPTION 

TP DE PHARMACOLOGIE 
TRAVAIL PERSONNEL DE PHARMACOLOGIE 

SÉMINAIRES DE PHARMACOLOGIE 

J.-D.HORÎSBERGER 
K.GEETING 
LSCHILD 
K.GEERING 
J.DIEZI 
B.THORENS 
K.GEERING 

PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE ET PHYSIOLOGIE SPÉCIALE EJÉQUIER 

PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE 

TP DE PHYSIOLOGIE À CHOIX 

P.KUŒRA 
F.DE RIBAUPIETRE 
F.DE RIBAUPIERRE 
P.HONEGGER 
Y.DE RIBAUPIERRE 
COORDINATEUR ? 

PAST 
PASE 
MER 
PASE 
PO 
PAST 
PASE 

PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PO 
PASE 

vA 
LILLLII 
4-4 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

L I C E N C E E N S C I E N C E S D E L A T E R R E • D I P L Ô M E D E G É O L O G U E ; ; ; 

HIVE R ETE 

Libellé Enseignant Statut Prov. C S E T P B T H C S E P B T H 

S e m e s t r e s 1 e t 2 

Mathématiques générales A1 & Il J.Thévenaz PAST IMA 1 0.5 3 1 

Mathématiques générales B 1 S II J.Thévenaz PAST IMA 2 0.5 

Physique générale B1 & Il F.Rothen PO IPE 3 2 2 3 2 3 

Chimie générale R.Roulet PO ICMA 6 

TP Chimie générale 1 P.Feschotte PO ICMA 4 4 

Chimie analytique (géol.) P.Feschotte PO ICMA 1 

Complément de chimie générale & minérale A.Merbach PO ICMA 2 

Géologie ef pétrologie 1 G.Stampfli 
J.Hemandez 

PO IGP 
PO IMP 

4 4 

Géologie et pétrologie II G.Stampflï PO IGP 2 1 

Géologie ef pétrologie 1 £ II G.StampfTi PO IGP 3 

Optique cristalline J.Hemandez PO IMP 3 4 

TP de Minéralogie spéciale J.Hunziker PO IMP 2 

Camp de terrain 1 G.Stampfli 
P.Baumgartner 
H.Masson 

PO IGP 
PO IGP 
PO IGP 

42 

S e m e s t r e s 3 e t 4 

Informatique 1 & Il F.Grize PO IIS 1 2 1 2 

Histoire de la terre P.Baumgartner PO IGP 2 

Statistique M.Maignan PASE IGP 2 2 

Géologie régionale H.Masson PO IGP 2 

Paléontologie J.Guex PO IGP 2 4 

Sédimentologie 

Géologie 

P.Baumgartner 

H.Masson 

PO IGP 

PO IGP 

2 2 

4 

Minéralogie spéciale A.Steck PO IGP 2 

P de Minéralogie spéciale J.Hunziker PO IMP 4 

Pétrographie générale J.Hemandez PO IMP 2 6 

Géochimie générale J.Hunziker PO IMP 2 

Physique du globe J.-J.Wagner PO UNIGE 2 

Séminaire des sciences de la Terre J.-LEpord PI IGP 1 

Camps de terrain 2 J.Guex 
J.Hemandez 
R.Olivier 

PASE IGP 
PO IMP 
PO IG 

360 

Géologie du quaternaire W.Wildi PO UNIGE 1 

S e m e s t r e s 5 e t 6 

Géodynamique G.Stampfli PO IGP 1 

Hydrogéologie générale Fiwahlen PO UNINE 1 

Stratigraphie J.Guex PASE IGP 2 

Sédimentologie P.Baumgartner PO IGP 2 2 

Tectonique H.Masson PO IGP 2 4 

Métamorphisme A.Steck PO iMP 2 8 

Thermodynamique minéralogique 1 H.-R.Pfeîfer PASE IMP 1 

Géophysique d'exploration 1 E.0[ivier 
D.Chapellier 
P.Gex 

PO IG 
PASE IG 
MER IG 

3 4 

Introduction à l'étude des gîtes minéraux CBauchau AG IGP 2 

Géologie de l'ingénieur A-Parrïaux P EPFL 1 

Géostaîisîique 1 M.Maignan PASE IGP 2 

Camps de terrain 3 P.Baumgartner 

A.Steck 
R.0l'rvier 

PO IGP 
PO IMP 
PO IG 

360 

Sciences de la Terre 

Abréviations utilisées: voir liste p . 169 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées: voir liste p. 169 

Sciences D E L A Terre 

M 

D I P L O M E D E G E O L O G U E , 4 = A N N E E 

HIVER ETE 
LIBELLÉ ENSEIGNANT STATUT PROV. C S E TPB T H C S E TPB T H 

TRONC OBLIGATOIRE 
TECTONIQUE II H.MASSON PO IGP 2 4 
MINÉRALOGIE ANALYTIQUE A.SÎECK PO IMP 4 
GÉOPHYSIQUE SPÉCIALE R.0LIVIER PO 1G 2 
HYROGÉOLOGIE GÉNÉRALE F.ZWAHLEN PO UNINE 1 
SÉMINAIRE DES SCIENCES DE LA TERRE J.-L.EPARD PI IGP 1 

MODULES OPTIONNELS 
SÉDIMENTOIOGIE : 
1. PLATEFORMES E.DAVAUD PAD UNIGE 24 
2. PÉLAGIQUES P.BAUMGARTNER PO IGP 24 
SÉDIMENTOIOGIE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE G.GONN PAD UNIGE 24 
GÉOLOGIE DU PÉTROLE J.GÉRARD CE UNIGE 48 
DYNAMIQUE DES BASSINS G.STAMPFLI PO IGP 24 
SISMOSTRATIGRAPHIE ET SÎRAÎI. SÉQUENTIELLE G.GORIN 

G.STAMPFLI 
PAD 
PO 

48 

PALÉOCÉANOGRAPHIE ET PAIÉOCLIMATOLOGIE P.BAUMGARTNER PO IGP 24 
PALÉONTOLOGIE LI J.GUEX PASE IGP 24 
MIAOPALÉONTOIOGIE 
1.1 BENTHOS PALÉOZOÏQUE LZAMNETTI PO UNIGE 24 
1.2 BENTFIOS MÉSOZOÏQUE LZANINETTI PO UNIGE 24 
2..1 PLANCTON CRÉTACÉ M.CARON CC UNIGE 24 
2.2 PLANCTON TERTIAIRE R.WEMLI MER UNIGE 24 
3.1 RADIOLAIRES ET RADIOLORITES P.BAUMGARTNER PO IGP 24 
PALYNOLOGIE NN CC UNIGE 24 
4. CHAPITRES CHOISIS NN 24 
MÉTAMORPHISME 1) J.HUNZIKER 

H.-R.PFEIFER 
A.STECK 

PO 
PASE 
PO 

24 

GÉOLOGIE STRUCTURALE H.MASSON PO IGP 48 
GÉOCHIMIE ISOÎOPIQUE J.HUNZIKER PO IMP 2 1 
1. ISOTOPES STABLES J.HUNZIKER PO IMP 24 
1. ISOTOPES RADIOGÈNES M.DELALOYE 

J.HUNZIKER 
PO 
PO 

UNIGE 
IMP 

24 

GÉOCHIMIE AQUATIQUE J.HUNZIKER PO IMP 24 
ET POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT H.-R.PFEIFER PASE IMP 
MICROANALYSE MINÊRALOGIQUE J.HERNANDEZ PO IMP 24 
PÉTIOLOGIE MAGMATIQUE M.DUNGAN 

J.HERNANDEZ 
PO 
PO 

UNIGE 
IMP 

48 

MÏCROSCOPIE ÉLECTRONIQUE P.BAUMGARTNER 
R.MARTINI 
L.FONTOBÊ 

POS 
MF 

IGP 
ILNIGF 

24 

MICROSCOPIE DES MINÉRAUX OPAQUES 

P.BAUMGARTNER 
R.MARTINI 
L.FONTOBÊ 

IY1L 

PO 
U L L L U L 

UNIGE 48 
GÎTOLOGIE LFONTOBÈ PD UNIGE 24 
MÉTHODES D'EXPLORATION M.BAUCHOU 

LFONTOBÉ 
AG 
PO 

IGP 
UNIGE 

48 

PROSPECTION MINIÈRE C.BAUCHAU AG IGP 120 
PROSPECTION MINIÈRE II M.BAUCHAU AG IMP 120 
GÉOSTATISTIQUE II E.DAVAUD 

M.MAIGNAN 
PAD 
PASE 

UNIGE 
IGP 

24 

DIAGRAPHIES: 
1. DIAGRAPHIES PÉTROLIÈRES D.CHAPELLIER PASE IG 48 
2. DIAGRAPHIES AQUIFÈRES D.CHAPELLIER PASE IG 24 
EIECTROMAGNÉTISME ET POLARISATION SPONTANÉE NN IG 48 
GRAVIMÉTRIE ET MAGNÉTISME R.0!IVIER PO IG 72 
RÉSISTIVITÉ ÉLECTRIQUE D.CHAPELLIER PASE IG 24 



Programme ?$£î 
des c o u r s I R H 
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F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées: voir liste p. 169 

S C I E N C E S D E L A T E R R E .1 D E G É O L O G U E , 4 * A N N É E ( S U I T E ) • ; ; ; ! ! 

HIVER ETE 
LIBELLE ENSEIGNANT STATUT PROV. C S E TPB T H C S E TPB T H 

RADIOMÉTRIE N.N. IG 24 
SISMIQUE RÉFRACTION ETSISMIQUE RÉFLEXION N.N. IG 72 
MODÉLISATION GRAVIMÉTRIQUE R.OLIVIER PO IG 48 
MODÉLISATION SISMIQUE N.N. IG 48 
RISQUES NATURELS J.-J.WOGNER PAD UNIGE 24 
SISMOVOLCANOLOGIE 
HYDROGÉOLOGIE : 
1. ECOULEMENTS SOUTERRAINS 

J.-J.WOGNER PAD UNIGE 24 SISMOVOLCANOLOGIE 
HYDROGÉOLOGIE : 
1. ECOULEMENTS SOUTERRAINS FIWAHLEN PO UNINE 24 
2. HYDROGÉOLOGIE OPÉRATIONNELLE F.ZWAHLEN PO UNI NE 24 
3. PROTECTION DES EAUX FIWAHLEN PO UNINE 24 
GÉOTHERMIE FIWAHLEN PO UNINE 48 

J.HUNZIKER PO IMP 
H.MASSON PO IGP 
H.-R.PFEIFER PASE IMP 

LIMNOLOGIE l.Oomik MER UNIGE 24 
W.WIIDI PO UNIGE 

GÉOLOGIE DES DÉCHETS W.WILDI PO UNIGE 48 
GÉOTECHNIQUE G.DESCOEUDRES PO UNINE 48 
HYDROGÉOLOGIE GÉNÉRALE A.MUSY P EPFL 24 
PHYSIQUE DU SOL A.MERMOUD PT EPFL 24 
PÉDOLOGIE J.-CVÉDY P EPFL 48 
GÉOLOGIE DES ALPES H.MASSON PO IGP 2 

A.STECK PO IMP 
CAMPS DE TERRAIN 4 H.MASSON PO IGP 360 

J.HUNZIKER PO IMP 

Géologie générale IJ 

Biosphère » J 

F I S C I E N C E S D E L A T E R R E - A N N E E M O B I L E 

HIVER ETE 
LIBELLÉ ENSEIGNANT STATUT PRAV. C S E TPB T H C S E TPB T H 

S E M E S T R E S 7 E T 8 
GÉOLOGIE ET PÉTROLOGIE 1 G.STAMPFLI PO IGP 4 4 

J.HERNANDEZ PO IMP 
HISTOIRE DE LA TERRE P.BAUMGARTNER PO IGP 2 
PHYSIQUE DU GLOBE J.-J.WAGNER PO UNIGE 2 
GÉOLOGIE RÉGIONALE H.MCSSON PO IGP 2 
TP DE GÉOLOGIE RÉGIONALE H.MOSSON PO IGP 4 
PALÉONTOLOGIE J.GUEX PO IGP 2 4 
TRAVAUX DE TERRAIN OU EN LABORATOIRE AMSTI H.MASSON PO IGP 40 

J.HERNANDEZ PO IMP 
J.GUEX PASE IGP 

S E M E S T R E S 7 E T 8 
GÉOLOGIE ET PÉTROLOGIE 1 G.STAMPFII PO IGP 4 4 

J.HERNANDEZ PO IMP 
HISTOIRE DE LA TERRE P.BAUMGORTNER PO IGP 2 
PALÉONTOLOGIE J.GUEX PO IGP 2 4 
MICROPALÉONTOLOGIE M.CARON PT UNIFR 1 3 
SÉDIMENTOIOGIE P.BAUMGARTNER PO IGP 2 2 
STRATIGRAPHIE J.GUEX PASE IGP 2 
TRAVAUX DE TERRAIN OU EN LABORATOIRE AMST2 J.GUEX PASE IGP 40 

P.BAUMGARTNER PO IGP 
H.MASSON PO IGP 
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Programme 
des cours 

Abréviations utilisées' voir liste p. I69 

SCIENCES DE LA TERRE 

Géochimie et minéralogie 

Géophysique .J|OJ" 

Environnement .-O 

Géologie régionale 

1 

SCIENCES DE LA TERRE - ANNEE MOBILE (SUITE) 

HIVER ETE Libellé 
SEMESTRES 7 ET 8 

Géologie et pétrologie I Géochimie générale Géochimie isotopïque Minéralogie analytique Minéralogie spéciale TP de Minéralogie spéciale TP de Minéralogie spéciale Introduction à l'étude des gîtes minéraux travaux de terrain ou en laboratoitre AMST3 

SEMESTRES 7 ET 8 

Géologie et pétrologie I Physique du globe Géophysique d'exploration I 
Géophysique d'exploration II A Géophysique d'exploration II B travaux de terrain ou en laboratoitre AMST4 

SEMESTRES 7 ET 8 

Géologie et pétrologie I Sédimentologie Géophysique d'exploration il A Géologie du quaternaire Thermodynamique minéralogique I Géologie de l'environnement Travaux de terrain ou en laboratoire AMST5 

Enseignant Statut Prov. C S E TP 
G.Stampfli PO IGP 4 4 
J.Hemandez PO IMP J.Hunziker PO IMP 2 J.Hunziker PO IMP 2 1 A.Steck PO IMP 4 A.Steck PO IGP 2 J.Hunziker PO IMP 4 J.Hunziker PO IMP 2 C.Bouchou AG IGP 2 J.Hemandez PASE IMP J.Hunziker PO IGP A.Steck PO iMP 
G.Stampfli PO IGP 4 4 
J.Hemandez PO IMP J.-J.Wogner PO UNIGE 2 R.Olivier PO IG 3 4 D.Chopellier PASE IG P.Gex MER IG NN PO IG 3 4 D.Chopellier PASE IG 3 4 R.0fivier PO !G D.Chopellier PASE IG NN IG 
G.Stampfli PO IGP 4 4 
J.Hemandez PO IMP P.Baumgartner PO IGP 2 2 NN PO IG 3 4 W.Wildi PO UNIGE 1 

H.-R.Pfeifer PASE IMP I 
i i P.Baumgartner PO IG i i 

W.Wildi PO IGP PO UNIGE 
SEMESTRES 7 ET 8 Géologie ef pétrologie ! G.Stampfli PO IGP 4 4 J.Hemandez PO IMP Géologie régionale H.Masson PO IGP 2 TP de Géologie régionale H.Masson PO IGP 4 Tectonique H.Masson PO IGP 2 4 Géologie des Alpes H.Mosson PO IGP 2 A.Steck PO IMP Géologie du quaternaire W.Wildi PO UNIGE 1 Travaux de terrain ou de laboratoire H.Masson PO IGP A.Steck PO IMP 

40 

40 

40 

40 
***** 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 1 9 9 5 - J 9 9 6 
F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées: voir liste p . 169 

S c i e n c e s d e l a T e r r e 

Certificat de géologie 
ef de paléontologie j 

C E R T I F I C A T S D ' É T U D E S S U P É R I E U R E S 

Certificat des sciences de la Terre 

Certificat de géophysique 

Libellé Enseignant Statut Prov. 

HIVER 

C S E T P B 

ETE 

T H C S E T P B T H 

ENSEIGNEMENT PROPÉDEUTIQUE 

Géologie et pétrologie 1 G.Stampfii PO ÏGP 4 4 
J.Hemandez PO IMP 

Géologie et pétrologie II G.Stampfli PO IGP 2 1 

Géologie et pétrologie 1 i\\ 

G.Stampfli PO IGP 3 

IRE ANNÉE DE CERTIFICAT 

Cartographie géologique NN 

Paléontologie J.Guex PO IGP 2 4 

Histoire de la teae P.Baumgartner PO IGP 2 

Géologie régionale H.Masson PO IGP 2 

TP de Géologie régionale H.Mcsson PO IGP 4 

Sédimentologie P.Baumgartner PO IGP 2 2 

Séminaire des sciences de la Terre J.-LEpmd PI IGP 1 

Travaux personnels 8 

2E ANNÉE DE CERTIFICAT 

Miaopalêontologie Micron PT UNIFR 1 3 

Hydrogéologie générale Flwohlen PO UNINE 1 

Stratigraphie J.Guex PASE IGP 2 

Tectonique H.Masson PO IGP 2 4 

1. ENSEIGNEMENT PROPÉDEUTIQUE 

Géologie et pétrologie 1 G.Stampfli PO IGP 4 4 
J.Hernondez PO IMP 

Géologie et pétrologie II G.Stampfli PO IGP 2 1 

Géologie et pétrologie 1 & Il G.Stampfli PO IGP 3 

Optique cristalline J.Hemandez PO IMP 3 4 

2. SCOLARITÉ DU CERTIFICAT 

Cartographie géologique NN 

Paléontologie J.Guex PO IGP 2 4 

Histoire de la terre P.Baumgartner PO IGP 2 

Pétrographie générale J.Hemandez PO IMP 2 6 

Physique du globe J.-J.Wagner PO UNIGE 2 

Géologie régionale H.Masson PO IGP 2 

TP de Géologie régionale H.Masson PO IGP 4 

Sédimentologie P.Baumgartner PO IGP 2 2 

Séminaire des sciences de la Terre J.-LEpard PI IGP 1 

Travaux de terrain 

S e m e s t r e s 1 e t 2 

Physique du globe J.-J.Wagner PO UNIGE 2 

Géophysique d'exploration 1 R.0livier PO IG 3 4 
D.Chopellier PASE IG 
P.Gex MER IG 

S e m e s t r e s 3 e t 4 

Géophysique d'exploration II A NN PO 16 3 4 

Géophysique d'exploration 11 B D.Chapellier PASE IG 3 4 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 
F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Programme 
des cours 

Abréviations utilisées, voir liste p. 169 

S c i e n c e s d e l a T e r r e 

Certificat de minéralogie 
et de pétrographie 

Certificat de spécialisation en 
géophysique appliquée à la 

recherche de l'eau 

C E R T I F I C A T S D ' É T U D E S S U P É R I E U R E S ( S U I T E ) 

HIVER ETE 

Libellé Enseignant Statut Prov. C S E TP B T H C S E T P B T H 

1. ENSEIGNEMENT PROPÉDEUTIQUE 

Géologie et pétrologie 11 G.Stampfli PO IGP 2 1 

Géologie et pétrologie 18, Il G.Stampfli PO IGP 3 

Géologie et pétrologie 1 G.Stampfli PO IGP 4 4 
J.Hernandez PO IMP 

Optique cristalline J.Hernandez PO IMP 3 4 

IRE ANNÉE DE CERTIFICAT 

Pétrographie générale J.Hernandez PO IMP 2 6 

Géochimie générale J.Hunziker PO IMP 2 

2E ANNÉE DE CERTIFICAT 

Thermodynamique minéralogique 1 H.-R.Pfeifer PASE IMP 1 

Métamorphisme ASteck PO IMP 2 8 

Introduction à l'étude des gîtes minéraux C.Bauchau AG IGP 2 

Introduction à la géophysique d'exploration PO IG 3 4 

Géophysique d'exploration pour hydrogéol. D.Chapellier PASE IG 3 4 

Géophysique spéciale R.Olivier PO IG 2 

TP et séminaires pour hydrogéologues D.Chapellier PO IG 8 TP et séminaires pour hydrogéologues 
R.Olivier PASE IG 

PO IG 

Travaux de terrain pour hydrogéologues D.Chopellier PO IG 40 

R.Olivier PASE IG 
PO IG 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Accessible après 
3 ans d'études en 
sciences dans une 
haute école suisse 

} D I P L Ô M E E N S C I E N C E S N A T U R E L L E S D E L ' E N V I R O N N E M E N T ^ 

HIVER ETE 
Libellé Enseignant Stohjt Prov. C S E TPB T H C S E TPB T H 

Semest res 1 et 2 
ELEMENTS DE BASE EN SCIENCES NATURELLES 
Biologie H.Greppin PO UNIGE 45 

J.-B.Laéavanne PAD UNIGE 
R.Spichiger PASE UNIGE 
J.Hausser PASE IZEA 
J.Wûest CC UNIGE 

Sciences de la Terre W.Wildi PO UNIGE 40 
H-RPferfer PEX IMP 

Chimie LBuffle PO UNIGE 45 
F.-LDomergue CC UNIGE 

PRINCIPES ET MÉTHODES D'ETUDES DE L'ENVIRONNEMENT 
Introduction ô la physique D.Huguenin PT UNIGE 12 
et à la chimie de l'atmosphère 
Pédologie biologique J.-CVédy PO EPFL 10 

CRossïer CC UNIGE 
Ecologie terrestre P.Hainard PO IBSG 10 

J.-P.Theurillat PASE IZEA 
R.Spichiger PASE UNIGE 

Milieu aquatique R.Thomas PASE UNIGE 28 
J.-B.Lochavanne PAD UNIGE 
J.Buffle PO UNIGE 
R.Peduzzi PASE UNIGE 

Echanges et cycles glohaux J.Dominik PAD UNIGE 30 
J.Hunziker PO IMP 

Evaluation d'impact sur l'environnement PAnizabaloga CC UNIGE Z8 
RJhomas 
J.Dominik 

PASE UNIGE 
pAn itMirr 

J.-L.Loizeau 
TAU UNIot 
MA UNIGE 

W.Wildi PO UNIGE 
Analyse systémique et A.Bourg CC UNIGE 30 
modélisation de l'environnement EXastella MA UNIGE 
Energie et environnement B.Lachal MER UNIGE 40 
Ressources naturelles J.-MJaquet MER UNIGE 2 

LFonbote PÛ UNIGE 
G.Gorin PAD UNIGE 

Economie politique générale 1 B.Bûrgenmeier PO UNIGE 2 2 
Droit de l'environnement A.Petitpierre PO UNIGE 2 
Ecologie humaine A P.Moeschler PO UNIGE 20 

ANALYSE DES COMPARTIMENTS DE L'ENVIRONNEMENT (STAGES ET TRAVAUX PRATIQUES) 
Milieu terrestre fluvial J.-B.Lachavanne PAD UNIGE 72 

J.-CVédy PO EPFL 
J.Hunziker PO IGP 
H.-R.Pfeifer PEX IMP 

Milieu lacustre J.Dominik MER UNIGE 
*»CD nuire 

126 

j.DUïïie 
R.Peduzzi 

mtK UNIot 
PASE UNIGE 

J.-L.Loizeau MAST UNIGE 
D.Perreî MAST ICM 

Cours à choix 

Semest res 3 et 4 
Colloques et séminaires J.Dominik 8 8 

H.-R.Pfeifer 
Ecologie humaine B P.Moeschler PÛ UNIGE 20 



Programme 
des cours 
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F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées: voir liste p. / 6 9 

D I P L Ô M E E N S C I E N C E S N A T U R E L L E S D E L ' E N V I R O N N E M E N T ( S U I T E ) 

HIVER ETE 

Libellé Enseignant Statut Prov. C S E TP B T H C S E T P B T H 

A N A L Y S E DES COMPARTIMENTS D E L ' E N V I R O N N E M E N T ( S T A G E S ET T R A V A U X PRATIQUES} 
Milieu urbain J.Vicari PO UNIGE 7 2 

Enseignements à choix 
Gestion de risques industriels D.Bauer IE ICMA 2 
Chimie analytique de l'environnement M.Guillemin PEX ICMA 2 
Eléments de gestion du risque M.Guillemin PEX ICMA 2 

Méthodes de séparation B.Klein IE LCDA 2 
Histoire de la terre P.Baumgartner PO IGP 2 
Ecologie quantitative J.Hausser PASE IZEA 2 1 
Géophysique d'exploration 1 R.Olivier PO IG 3 4 

D.Chapellier PASE IG 
P.Gex M E R IG 

Géochimie aquatique H.-R.Pfeife rPASE IMP 24 
J.Hunziker PO IGP 

Bactériologie générale J.Favet PO UNIGE 2 
Biogéographie générale et écologie végétale P Hoinard PO IBSG 3 

H.Greppin PO UNIGE 

Biologie des populations et de écosystèmes A.Langaney PO UNIGE 2 
LExcoffier MA UNIGE 

Biologie des insectes J.Wuesî CC UNIGE 2 2 
Biologie du comportement A.Langaney POS UNIGE 2 

B.Pellegrini MA UNIGE 

Biologie systématique et pharmaceutique DJeanmonod CC UNIGE 1 2 
Botanique tropicale R.$pichiger PASE UNIGE 2 2 
Ecologie J.-B Lachavanne PAD UNIGE 2 2 

Ecologie des e a u x douces J.-B.Lachavanne PAD UNIGE 2 2 
et des zones humides 
Evolution ' M.Mayor PO UNIGE 2 2 

LExcoffier MA UNIGE 
N.H.vanBlyenburgh CC UNIGE 
LZaninetti PO UNIGE 
Aianganey PO UNIGE 

Faunistique V.Manherî PASE UNIGE 3 
Hydrobiologie microbienne R.Peduzzi PASE UNIGE 2 2 

Toxicologie principes et applications, J.-C.Landry CC UNIGE 1 1 
Ecoîoxicologie 

Chimie de l'environnement 1 J.Buffle PO UNIGE 2 

Chimie de l'environnement J.Buffle PO UNIGE 2 
Spedroméîrie de m a s s e F.Gulaçar PT UNIGE 1 

Comportement des radionucléides C.Degueldre PD UNIGE 2 
dans les eaux souterraines 

Météorologie générale J.Sesiano PD UNIGE 1 

Introd à la télédétection et aux J.-M.Jaquet MER UNIGE 2 
systèmes d'information géoréféfés 

Géothermie et fluides profonds J.-M.Hunziker MER UNIGE 48 Géothermie et fluides profonds 
H.Masson PO 

P E Y 
IGP 

n . - K r T e i î e r 

Fiwahlen 

r t A 

PO 
I m r 

UNINE 
F.Vuataz MAST UNINE 

Minéralogie des argiles P.Thélin PD IMP 1 
1 . Diagraphies pétrolières D.Chapellier PASE IG 4 8 
2. Diagraphies aquifères D.Chapellier PASE IG 24 

Electromagnéiisme et polarisation spontanée NN IG 4 8 
Gravimétrie et magnétisme R.01ivier PO IG 7 2 
Résistivité électrique D.Chapellier PASE IG 24 

Radiométrie N . N . IG 24 
Sismique réfraction et sismique réflexion N N . IG 7 2 

f 
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• — • r i 
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Abréviations utilisées: voir liste p 169 

HIVER ETE 
Libellé Enseignant Statut Prov. C S E TPB T H 

MorJélisaîion gravmiéîrique R.OIrvier PO IG 48 
Modélisation sismique N.N. IG 48 
Risques naturels J.-J.Wagner PAD UNIGE 24 
Sismavolcanologie J.-J.Wagner PAD UNIGE 24 



Programme 
des cours 
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F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées p o = p r o f e s s e u r o r d i n a i r e 

p e = p r o f e s s e u r e x t r a o r d i n a i r e 

p i = p r o f e s s e u r inv i té 

pd = p r i vat -docent 

m e r = m a î t r e d ' e n s e i g n e m e n t et de 

r e c h e r c h e 

m a = m a î t r e - a s s i s t a n t 

P „ p r o f e s s e u r 

pt = p r o f e s s e u r t i t u l a i r e 

p p s e = p r o f e s s e u r a s s o c i é 

p d s t = p r o f e s s e u r a s s i s t a n t 

•ce, = . , c h a r g é de cours , , ^ j , ^ \ ^ 

ië i n t e r v e n a n t e x t é r i e u r , ^ , [ 

Y i n " ; v r î ô h ridmrrïê1 * - ^ * ! ^ ' ! f 1 " f 

C = - c o u r s ; - >• <; 

V m * = " s é m i n a i r e * = t * 

£ x v ; = ( " ïe^4 r c içes î * i ' V ; I »/ " 

T P = „ t r a v a u x , p r a t i q u e s , ^ ^ ^ ^ 

B * *c©urs«*bloc-•* *• * " * « *•» * 
h ••>•,= « «h iver- - . . s * * - -r « 

e = 

B I O L = 

C A M = 

E P F L = 

H E C = 

I A 

l A P 

I B A = 

I B P V ' = s 

I B S G = 

i Q - . „ , = 
I C M A = 

I F P * w 

I G : - •= 

I G P * ' = 

i M r î = i 

I P E * ' * = ' 

I S R E C -

L C D A 

l p g ^ 

n e s u : = 

B i o l o g i e 

C e n t r e d ' a n a l y s e s m i n é r a l e s 

E c o l e p o l y t e c h n i q u e f é d é r a l e d e 

L a u s a n n e 

E c o l e d e s H a u t e s E t u d e s C o m m e r 

c i a l e s de L a u s a n n e 

Ins t i tut d ' a s t r o n o m i e 

Ins t i tut d ' a n a l y s e p h a r m a c e u t i q u e 

Ins t i tut de b i o l o g i e a n i m a l e 

Inst i tut dé B i o l o g i e et d e p h y s i o l o 

g i e v é g é t a l e s , ? *, --*-• v, , < *% , 
Inst i tut d e b o t a n i q u e s y s t é m a t i q u e 

'et de géôbbtàn ' fque 

J n s t i t u t d e . c r i s t a l l o g r a p h i e ,.4-,- ^ 
Ins t i tut d e c h i m i e m i n é r a l e et a n a -

- tyîiqû€? . * * * * ** " "* 

' I n s t i t y ^ d e x h i m i e o r g a n i q u e -.. f , 

" Ins t i tut d e c h i m i e t h é r a p e u t i q u e 

* htst ï tut f r a n ç a i s - d u ' p ê t f ô l ë ! " 

^ Ins t i tu t de g é o p h y s i q u e 5 .J, 

- Inst i tut de g é o l o g i e et d e p a l é o n -

. ' t o l o g i e i ». « » s '»* 

« Inst i tut d U w o r m a t i q u e - s c i e n c e s ^ _ 

J Insf ihJÎ de matf îema' t iques -

Ins t i tut a e T r a î n e r a l o g i e . « t e d e *pc£ 

J é § r t f o J o ^ î e , ^ . 2 J e U ~ . ^ 

I n s t i t u t de p h y s j q u e ^ é x p e r i ^ i ë n t a l e 

* l n l t i t i J t , d I p l r y s i q u e l n u c l e c u r ê ' ^ « 

i lo sJ i| j|de, p h y ^ l i p i i ^ ^ d e ^ s n è r ^ 

' m a c o g n o s ï e ~ "[ ^/^"T,^-
I n s t i t y f d e p h y s ï è | ^ m é ^ q ^ 

J nstityt^ ^u^sse q ^ r e c ^ e r ^ e ^ x p é ; 

r i m . s u r lè c a n c e r - •= " ~ 

« In s t i tuade z o o l o g i e » e t ^ * é c o i p g i f 

a n i m a l e . > „ , * - „ ' ^ ^ 

' L a ê o r a t o ^ e d ' a n a l y s e u l t r a s t r u c i u f 

L a b o r a t o i r e de cont rô le <de& d'en-

mm. 
U M 1 I § E = 

Taçu j té . -des^ let t re| f i e ; I j y n i y e r s i t e » 

d e L a u s a n n e * ' " ~ ' ' 

i a b o r â t o f F e ? - d e ^ p h y t o Q e n é f î q û e ! 

. c e l l u l a i r e - „ 

*Facu1te*ae ^médecine 'de H U n i v ë r -

. i s i t e - d é ) L a u s a n n e " « s • * 

T S e s t J C ^ Ê S T E C r 1 . ' 

Î J n t v ê r s i t e ' de^Fr i fcoûrg ' 

^Un ivers i té d e . N e ù c h â t e l 
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F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Adresses ut i les m| m 

Secrétariats des jjp 
sections ef instituts t-Vfi 

Set 

:::: ;Jr:;R̂ NSAÛŝ -̂J-< ^JAÎMÉSSÉ'- r 

Professeur Henri Joris, doyen Collège propédeutique 
1 0 1 5 Lausanne 

692 3 5 0 1 6 9 2 3 5 0 5 

Professeur Jeon Hernandez, vice-doyen Collège propédeutique 
1 0 1 5 Lausanne 

692 3 5 0 3 6 9 2 3 5 0 5 

Professeur François Grize, vice-doyen Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

692 3 5 8 1 6 9 2 3 5 05 

Adjoint de Faculté 
M . Jean-Pierre Girardin 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6 9 2 3 5 02 6 9 2 3 5 05 

Secrétariat du doyen 
M ™ H. Tissât 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6 9 2 3 5 00 6 9 2 3 5 0 5 

Secrétariat des commissions 
Mme Ch. Rosselli 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6 9 2 3 5 1 0 6 9 2 3 5 0 5 

Secrétariat des affaires d'étudiants 
MmeM.-P. deDardel 

Collège propédeutique 
1 0 1 5 Lausanne 

6 9 2 3 5 03 692 3 5 0 5 

Secrétariat des doctorants 
M^e M . Donadeo 

Collège propédeutique 
1 0 1 5 Lausanne 

6 9 2 3 5 0 6 692 3 5 0 5 

Horaire des cours, caisse, économat 
M - W . Rey 

Collège propédeutique 
1 0 1 5 Lausanne 

6 9 2 3 5 0 4 6 9 2 3 5 0 5 

Mathématiques IMA Mme S. Assal Bâtiment de Chimie 
1 0 1 5 Lausanne 

692 3 5 5 0 6 9 2 3 5 5 5 

Mathématiques IIS Mme E. Foumîer Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

692 35 80 6 9 2 3 5 8 5 

Physique IA Mme B. Wîlhelm Observatoire de 
S a u v e r n y * * 

7 5 5 2 6 1 1 7 5 5 3 9 83 

Physique IC Mme R. Papaux Bâtiment de Physique 
1 0 1 5 Lausanne 

6 9 2 3 7 7 0 6 9 2 3 6 05 

Physique IPE Mme F. Pretzsch Bâtiment de Physique 
1015 Lausanne 6 9 2 3 6 60 

6 9 2 3 6 05 

Physique IPN Mme B . R o f h e n Bâtiment de Physique 
1 0 1 5 Lausanne 

6 9 2 3 7 0 0 6 9 2 3 6 0 5 

Physique IPT Mme J. Vuille 

Bâtiment de Physique 
1 0 1 5 Lausanne 

6 9 2 3 7 50 6 9 2 3 6 0 5 

Chimie ICMA M m e F. Gottofrey Bâtiment de Chimie 
1 0 1 5 Lausanne 

6 9 2 3 8 5 0 6 9 2 3 8 5 5 

Chimie ICO Mme U. Kaenzig 

Bâtiment de Chimie 
1 0 1 5 Lausanne 

6 9 2 3 9 6 0 6 9 2 3 9 5 5 

Biologie Section Mme H. Z e k r y a Bâtiment de Biologie 
1 0 1 5 Lausanne 

692 41 00 6 9 2 4 1 05 

Biologie IBA Bâtiment de Biologie 
1 0 1 5 Lausanne 

6 9 2 4 1 1 0 6 9 2 4 1 05 

Biologie IBPV-LPC Mme E. Calmes Bâtiment de Biologie 
1015 Lausanne 

6 9 2 4 1 90 6 9 2 4 1 95 

Biologie IBSG Mme F. Jaquiery Bâtiment de Biologie 
1 0 1 5 Lausanne 

6 9 2 4 2 6 0 6 9 2 4 2 6 5 

Biologie I Z E A Mme F. Pham Bâtiment de Biologie 
1 0 1 5 Lausanne 6 9 2 4 1 60 

6 9 2 4 1 05 

Biologie L A U Mme G . Daetwyler Bâtiment de Biologie 
1015 Lausanne 

6 9 2 4 2 8 0 6 9 2 4 1 05 

Biologie L B M (interfacultaire médecine-sciences) Bâtiment de Biologie 
1015 Lausanne 

6 9 2 4 2 0 0 692 5 6 3 5 

Sciences de la Terre IGP-1MP Mme A . - M . Magnenat B F SH 2 
1 0 1 5 Lausanne 

6 9 2 4 3 0 0 6 9 2 4 3 0 5 

Sciences de la Terre IG Mme L Gilliéron B F SH 2 

1015 Lausanne 

6 9 2 4 4 0 0 
6924400 

6 9 2 4 3 0 5 
6924305 

Tous les indicatifs régionaux: 021, sauf **: 022 
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( F A C U L T E D E S S C I E N C E S ) 

La S e c t i o n d e p h a r m a c i e d e l ' U N I L c o n s t i t u e , a v e c s o n h o m o l o g u e d e l ' U n i v e r s i t é d e 

G e n è v e , l ' « E c o l e r o m a n d e d e p h a r m a c i e » , q u i f o r m e l e s f u t u r s p h a r m a c i e n s s e l o n 

l ' O r d o n n a n c e f é d é r a l e s u r l e s e x a m e n s d e p h a r m a c i e n d u 1 6 a v r i l 1 9 8 0 . 

Les é t u d e s d e p h a r m a c i e s o n t d i v i s é e s e n t r o i s p h a s e s : 

• l e 1 e [ c y c l e , p o n c t u é p a r d e u x e x a m e n s p r o p é d e u f i q u e s , p e r m e t à l ' é t u d i a n t d ' a c 

q u é r i r l e s c o n n a i s s a n c e s d e b a s e d a n s l e s d o m a i n e s d e s s c i e n c e s n a t u r e l l e s ( b o t a 

n i q u e , b i o l o g i e , c h i m i e ] et d e s s c i e n c e s m é d i c a l e s d e b a s e ( b i o c h i m i e , m i c r o b i o 

l o g i e , a n a t o m i e et p h y s i o l o g i e h u m a i n e s ) ; 

• l e s t a g e o b l i g a t o i r e d ' u n e a n n é e , e f f e c t u é e n o f f i c i n e e t / o u d a n s un h ô p i t a l , p e r 

m e t à l ' é t u d i a n t d e s e f a m i l i a r i s e r a v e c la p r a t i q u e c o u r a n t e d u p h a r m a c i e n , 

• le 2 e c y c l e e s t d é v o l u a u x s c i e n c e s p h a r m a c e u t i q u e s 1 c h i m i e t h é r a p e u t i q u e , a n a 

l y s e p h a r m a c e u t i q u e , p h a r m a c o g n o s i e et p h y t o c h i m i e , p h a r m a c i e g a l é n i q u e et 

b i o p h a r m a c i e , p h a r m a c o l o g i e . 

La m i s s i o n d e la S e c t i o n d e p h a r m a c i e p e u t êt re d i v i s é e e n t r o i s v o l e t s : 

• l ' e n s e i g n e m e n t d u 2 e c y c l e , la f o r m a t i o n c o n t i n u e p o u r l e s d i p l ô m é s , a i n s i q u e 

d ' a u t r e s c o u r s d é b o u c h a n t s u r d e s c e r t i f i c a t s p o s t g r a d e s d a n s d i v e r s d o m a i n e s t o u 

c h a n t à la p h a r m a c i e ; 

• la r e c h e r c h e , i n d i s s o c i a b l e d e l ' e n s e i g n e m e n t . T r o i s in s t i tu t s f o r m e n t d e n o m b r e u x 

d o c t o r a n t s d o n t l e s t r a v a u x s o n t s u b v e n t i o n n é s p a r l ' U N I L , l e F o n d s n a t i o n a l et 

d ' a u t r e s s o u r c e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ; 

• le s e r v i c e à la c o l l e c t i v i t é : d e s o r g a n i s m e s p r i v é s o u p u b l i c s s o l l i c i t e n t c o n s e i l s , 

a n a l y s e s o u e x p e r t i s e s a u p r è s d e la S e c t i o n d e p h a r m a c i e 

D i p l ô m e f é d é r a l d e p h a r m a c i e n 

D i p l ô m e u n i v e r s i t a i r e d e p h a r m a c i e n 

C e r t i f i c a t d e s p é c i a l i s a t i o n e n p h a r m a c i e h o s p i t a l i è r e ( p o s t g r a d e ) 

D o c t o r a t è s s c i e n c e s p h a r m a c e u t i q u e s 

D o c t o r a t è s s c i e n c e s 
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S E C T I O N D E P H A R M A C I E D E L A F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Quel plan 
d'études? 

1er cycle 

Ce pian d'étude, comme les examens 
qui le sanctionnent, est valable à ia 

fois pour le diplôme fédéral de 
pharmacien et pour le diplôme 

universitaire de pharmacien. Le 
premier titre est accessible aux 

étudiants de nationalité suisse porteurs 
d'une maturité fédérale. Le second 

titre est accessible aux étudiants 
étrangers, mais ne leur donne pas le 

droit de prendre la responsabilité 
d'une officine en Suisse. 

I R E A N N É E ( 2 S E M E S T R E S ) ? 

COURS TRAVAUX PRATIQUES 
Mathématiques 
Physique 
Biologie végétale et animale (y c. génétique) 
Botanique générale pour pharmaciens 
[éventuellement incluse dans d'autres cours) 
Taxonomie des plantes pharmaceutiques 

Chimie générale et analytique 
Chimie organique 

Physique 
Biologie végétale et animale 
Botanique générale pour pharmaciens 
(éventuellement incluse dans d'autres cours) 
Taxonomie des plantes pharmaceutiques 
(avec excursions) 
Chimie analytique 

2 E A N N É E ( 2 S E M E S T R E S ) r r H ^ : 

COURS TRAVAUX PRATIQUES 
Chimie organique 
Biochimie (avec démonstrations) 
Bases de l'analyse biologique médicale 
Microbiologie générale et médicale 
Anatomie 
Physiologie 
Introduction à la pharmacie pratique 
(avec démonstrations) 
Statistiques, avec exercices 

Chimie organique 

Analyse biologique médicale 
Microbiologie générale et médicale 

3 E A N N E E : S T A G E P R O F E S S I O N N E L D E 2 S E M E S T R E S 

2e cycle 4 E E T 5 E A N N E E S ( 4 S E M E S T R E S ) 

COURS TRAVAUX PRATIQUES 
Chimie pharmaceutique minérale 
et analytique 

Chimie pharmaceutique organique 
Pharmacognosie ef phytochimie 
pharmaceutique 
Physique pharmaceutique 
[évent incluse dans un autre cours) 
Pharmacie galénique et biopharmacie 
Pharmacologie et toxicologie (avec 
démonstrations ou exercices pratiques) 
Pharmacologie clinique 
Médecine sociale et préventive 
Nutrition et diététique 
Gestion d'entreprise 

Chimie pharmaceutique 
(analyse de médicaments simples 
et composés, synthèse) 

Pharmacognosie et phytochimie 
pharmaceutique 
Physique pharmaceutique 
(évent incluse dans un autre cours] 
Pharmacie galénique et biopharmacïe 

Doctorat S X Toute personne détentrice d'un diplôme universitaire, fédéral ou étranger, de 
pharmacien peut entreprendre une thèse de doctorat ès sciences pharmaceutiques. La 
durée d'une thèse est de 4 ans environ. La Section de pharmacie étant de plein droit 

• H une section de la Faculté des sciences, les pharmaciens diplômés désirant préparer une WÊÊÊ thèse dans une autre branche peuvent se présenter au doctorat ès sciences. fjÈM Réciproquement, les diplômés ès sciences peuvent envisager une thèse de doctorat ès 
£H| sciences en Section de pharmacie. 
• H 
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5 S E C T E U R S P R I N C I P A U X 

UNE SITUATION PLUTÔT FAVORABLE t-

Tous les deux ans, l'ASOU (Association 
suisse pour l'onentation universitaire} 

effectue en collaboration avec TQFIAMT 
une enquête générale, dans toute la 

Suisse, sur le passage à l'emploi des 
jeunes diplômés universitaires. Les résultats 

complets pour l'enquête 1993 sont 
disponibles sur une base de données 

accessible depuis le Service d'orientation 
de l'UNIL Les chiffres ci-contre sont extraits 

de cette enquête, qui a reçu plus de 60% 
de réponses et qui porte sur la situation 

professionnelle des jeunes licenciés 
environ une année après l'obtention de 

leur titre universitaire HHJRW 
// convient donc de considérer ce r**.+.. 

graphique comme une information sur le "* 
premier emploi des jeunes diplômés, et 

non sur l'orientation de leur carrière à 
moven terme. 

Officines 
Hôpitaux 
Industries pharmaceutique et chimique 
Enseignement et recherche 
Administrations ^ 

EN 1993, LA SITUATION DES JEUNES DIPLÔMÉS EN PHARMACIE SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI 
DEMEURAIT TRÈS BONNE PAR RAPPORT À CELLE DES AUTRES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES: QUASIMENT 
AUCUN D'ENTRE EUX NE SE TROUVAIT VOLONTAIREMENT SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE. PAR 
AILLEURS, LA PLUPART D'ENTRE EUX ONT RENCONTRÉ PEU DE DIFFICULTÉS LORS DU PASSAGE À L'EM
PLOI. CETTE SITUATION FAVORABLE S'EXPLIQUE PAR LE FAIT QUE LES ÉTUDES EN PHARMACIE, 
CONTRAIREMENT À D'AUTRES ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES, CONSTITUENT UNE FORMATION PROFES
SIONNELLE À PART ENTIÈRE. 
CEPENDANT, LA SITUATION DES PHARMACIENS EST ÉTROITEMENT LIÉE À LA QUESTION DES COÛTS 
DE LA SANTÉ ET À LA MANIÈRE DONT ELLE SERA POLITIQUEMENT ET FINANCIÈREMENT RÉSOLUE. ON 
PEUT PENSER QU'À L'AVENIR, LES DÉBOUCHÉS PRINCIPAUX RELÈVERONT MOINS DU SECLEUR DE LA 
SANTÉ QUE DE CELUI DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE. 

LESISECTEURS^ACBVITÉ DES JEUNESDIPEÔMÉSW J P ^ M Â A T E T Î ^ S Ï 

OFFICINES, HÔPITAUX 

UNIVERSITÉ 1 3 • 

CHIMIE 1 1 M 
ENSEIGNEMENT 4 M 

INDUSTRIE 4 H 

CULTURE 2 1 
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Programme j w 
des cours lùï 

J r e a n n é e 

Mathématiques avec exercices Dominique Arlettaz, po 2hC 

Physique expérimentale N N 4C 
[en hiver au 2 e trimestre) 4TP 
Biologie animale et génétique Vacat 2hC 

Biologie animale et génétique Walter Wahlï, po 2eC 

Biologie végétale Jean-Pierre Zryd, po 2,5hC 4eTP 

Botanique générale Rose-Marie Hofer, pe 2hC 2hTP 

Taxonomie des plantes médicinales Nicole Galland, pe 3,5C 4eTP 

Chimie générale Raymond Rouler, po 4hC 

Chimie minérale générale Carlo Flonani, po 2eC 

Chimie analytique générale Carlo Flonani, po 2hC 

Chimie analytique André Merbach, po 1 2hTP 1 1eTP 

Chimie organique générale Hugo Wyler, po 5eC 1 eEx 

Stoechiométrie et chimie des solutions André Merbach, po I C 

Informatique de base François Grize, po 2C 2Ex 
Cours recommandé [facultatif) 

2^ a n n é e 

Analyse organique Pierre Vogel, po 2hC 

Mécanismes réactionnels l/ll Pierre Vogel, po 
Manfred Schlosser, po 2C 

Chimie organique Hugo Wyler, po lôhTP 

Biochimie générale 1 Divers enseignants de 2hC Biochimie générale 1 
l'Institut de Biochimie 

Biochimie générale II Jacques Moue 1, po 4eC 
[= III en sciences) 
Biochimie: hormones Vocoî 2eC 

Bases de l'analyse biologique Jean-Pierre Mach, po et 2eC 
médicale divers enseignants de 

l'Institut de biochimie IhC 

Biochimie et bases de l'analyse Jean-Pierre Mach, po 8eTP 
biologique médicale Robert Etges, sup biologique médicale 

Pierre-Michel Schmïdt, mer 

Anatomie J P. Hornung, pe 2hC 

Microbiologie D. Haas, pe 2C 4eTP 

Virologie D. Haas, pe I C 

Physiologie Pierre Magistrettï, po 2C 
François de Ribeaupierre, po 
Paul Honegger, pe 

Introduction à la pharmacie pratique Max Schrenzel, pe 2eC 

Biostotistîque [au 1 e r trimestre) Jean-Jacques Pernet, mer 2hC 2hEx 

Immunologie-parasitologie Vacat 2hC leS 

Hétérocycle (toutes les deux semaines) Pierre Vogel, po 2hC 

Compléments de biochimie Divers enseignants de 2eC Compléments de biochimie 
l'institut de biochimie 



Programme 
des cours 
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S E C T I O N D E P H A R M A C I E D E L A F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Abréviations utilisées 7 W-

2 e C Y C L E 

4 « année 

Chimie thérapeutique Bernard Testa, po 2C 
(chimie pharmaceutique organique) 
Chimie analytique pharmaceutique Ulrich Kesselring, po 3C 1 Ex 12TP 

Analyse pharmaceutique Ulrich Kesselring, po 1S 
avec la collaboration de 
Hô Nam Tran, mer 

Pharmacognosie et phytochïmîe Kurt Hosteîtmann, po 2C 6eTP 

Pharmacologie et toxicologie Urs Ruegg, po 2C 
Pharmacie galénique et bio E Doelker, po (UNIGE) 4C 
pharmacie [enseignements intégrés) P Buri, po (UNIGE) 
Biopharmacîe P Buri, po(UNiGE) 2eS 

DrJ. Mayer, mer 

5 « année 

Chimie thérapeutique Bernard Testa, po 2C 
Biopharmacie et chimie thérapeutique DrJ Mayer, mer 16TP 
(à suivre pendant 1 semestre; Bernard Testa, po 
travaux pratiques intégrés) 
Pharmacognosie et phyfochîmie Kurt Hostettmann, po 2C 16TP 

Pharmacie galénique (à suivre pendant 1 semestre) R. Gurny, pa [UNIGE] 16TP Pharmacie galénique (à suivre pendant 
DrJ. Aboyer, mer 

Pharmacologie et toxicologie Urs Ruegg, po 2C 

Pharmacologie clinique N N 2eC 2eS Pharmacologie clinique 
en collaboration avec 
Jérôme Biollaz, pd et mer 

Médecine sociale et préventive Fred Paccaud, po IhC 
Nutrition et diététique Yves Schùtz, pd et mer leC 

Organisation et déontologie Jean-Luc Salomon, pe IhC 

Cours spécialisés 

Pharmacie hospitalière André Pannatier, pd leC 
Chapitres choisis de pharmacologie Jean-Claude Maire, pd 2eC 

"™ 'cours-'* ' t' & * * 

*<$êmm$r§j£ i f * * 
T P • = ** t r a v a u x p r a h q u é s . 

8 ' e x e r c i c e s i % 

U =•. . h i v e r ; ' 

e - •• :-=• t 

PO 

Ç a ; : 
m e r * 

p r o f e s s e u r o r c l i h a i ré* ' " 
• f ^ f e s s é u ^ è ^ ^ g r d ^ r f t j f r t f 

pr ivqf-docent- ; ' « 
* ' * t r r a r t r e * d ! e r > s é ^ n e & f e n f * 
~ et de recherche ! 
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Adresses u t i les ! : 

R E S P O N S A B L E S A D R E S S E T E L F A X 

Direction et administration h Professeur Bernard Testa, Président BEP 
1015 Lausanne 

69245 21 6 9 2 4 5 0 5 

Secrétariat de la Section de pharmacie: 
Mme D. Rvaz 
Mme A. Berjano (étudiants) - le matin 
Mme M. Blanc - l'après-midi 
Mme P. Oiaecfiea (comptabilité) - le matin 

6924500 
6 9 2 4 4 9 1 
6924506 
6 9 2 4 5 0 6 

69245 05 
69245 05 
6924505 
6 9 2 4 5 0 5 

Bibliothèque: Mm<= B. Ménétrey 6 9 2 4 5 0 8 6 9 2 4 5 0 5 

Magasin central: 
MJ. -LMoor 
Mme Marlyne Berger - le matin 

6924480 
6924481 

6 9 2 4 5 0 5 
69245 05 

Institut de chimie thérapeutique m 

Institut d'analyse 
pharmaceutique 

Institut de pharmacognosie £ 
e f phytochimie ̂ SM 

Professeur Bernard Testa, directeur 
Professeur Urs T. ROegg, groupe de pharmacologie 
Dr. J. Mayer, mer, groupe galénique 

BEP 
1015 Lausanne 

69245 21 
6 9 2 4 5 3 1 
69228 31 

6 9 2 4 5 0 5 
6 9 2 4 5 0 5 
6 9 2 4 5 0 5 

Secrétariat de l'Institut 6924500 69245 05 

Professeur Ulrich Kesselring, directeur BEP 
1015 Lausanne 

6 9 2 4 5 4 1 69245 05 

Secrétariat de l'Institut 6 9 2 4 5 0 0 6 9 2 4 5 0 5 

Professeur Kurt Kostettmann, directeur BEP 
1015 Lausanne 

6924561 6 9 2 4 5 0 5 

Secrétariat de l'Institut 6924500 69245 05 

B i e n q u e f a i s a n t p a r t i e , d e l a F a c u l t é ' d e s , s c i e n c e s , l a S e c t i o n d e p h q r m a c i e j o u i t 

ç l u / i e . c e r t a i n e a u t o n o ; r r i ï é , J e s é t u d e s d e p h a r m a c i e é t a n t r é g i e s p q r . u n e . o r d o n n d n ; 

c e f é d é r a l e . » ••" \ . '. î • \ '•' - • " ! ; , \ V • % < ! • 

; E j l e p o s s è d e - d o n b s o r r p r o p r e 5 s e c r é t a r i a t . q u : , , à 1 ' } r i s t a r d e çë,ux\des f a c u l t é s / , e s t res

p o n s a b l e ' d e r e n s e i g n e r - l e ^ s , é t u d i a n t s , - d e fe r$ r . 'p ' fou r - l e u r f î ç h j e r . e t l e u r a d o s s i e r s , t d e 

r e c u e i l l i r , l e s d e m a n d e s ' d e c o n g é s e t j e $ r e q u ê f ë s m l l i t a i r e s ^ d e gérer - [ e s - i n s c r i p t i o n s 

aux- e x a m e n s ! è ï e n f i n d ' i n f o r m e r l e p u b l i c |û: r1et c a l e n d r i e r d é l a S e d i o n - a i n s i ^ q u e 

s u r l è s m a n i f e s t a t i o n s q u i s ' y d é r o u l e n t : '; ; \ ^ - l |: •> ' ; ' ' ; \;. ' , ; ~-

B E P - B â t i m e n t d e l ' Ê c o f è d é p h a r m a c i e 
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Définition et finalité 
des études de médecine !£ 

Grades 
décernés 

COMME LE STIPULE L'ORDONNANCE FÉDÉRALE RÉGLANT LES EXAMENS DES PROFESSIONS MÉDI
CALES, L'ÉTUDIANT EN MÉDECINE, ARRIVÉ AU TERME DE SES ÉTUDES, DEVRA: 
AJ connaître l'homme bien portant et les troubles qui peuvent affecter SA SANTÉ, leurs 

CAUSES, leurs symptômes, les moyens de les prévenir et de les influencer, et avoir 
le goût de la recherche; 

bj être en mesure d'appliquer les connaissances et les techniques acquises dans les do
maines de la prévention, du diagnostic, de la thérapeutique et de la réadaptation. 

LE DIPLÔME DE MÉDECIN PEUT ÊTRE OBTENU AU PLUS TÔT APRÈS SIX ANNÉES D'ÉTUDES. LES 
DEUX PREMIÈRES ANNÉES, DITES «ÉTUDES PRÉCLINIQUES», PERMETTRONT D'ACQUÉRIR LES 
CONNAISSANCES REQUISES CONCERNANT L'ÊTRE HUMAIN. DURANT LES «ÉTUDES CLINIQUES3, LES 
ÉTUDIANTS PARTICIPENT À UN ENSEIGNEMENT SOUS FORME DE COURS EX CATHEDRA, DE COURS-
BLOC ET DE SÉMINAIRES OÙ, EN PETITS GROUPES SOUS LE CONTRÔLE D'ENSEIGNANTS EXPÉRIMEN
TÉS, ILS SE TROUVENT EN CONTACT AVEC DES PATIENTS DONT ILS APPRENNENT À FAIRE L'ANAMNÈSE 
ET POUR LESQUELS ILS ANALYSENT LE DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL LA CINQUIÈME ANNÉE, «ANNÉE 
D'ÉTUDES À OPTION», DOIT DONNER À TOUS LES ÉTUDIANTS LA POSSIBILITÉ D'ENTRER EN CONTACT 
AVEC LA VIE D'UN HÔPITAL OU D'UN INSTITUT DE RECHERCHE. 

DÈS L'ANNÉE 1 9 9 5 - 1 9 9 6 , ET À PARTIR DE LA 7? ANNÉE D'ÉTUDES, LA FACULTÉ DE MÉDECI
NE MET EN PLACE UNE RÉFORME DES ÉTUDES MÉDICALES VISANT À PROMOUVOIR UN ENSEIGNE
MENT CENTRÉ SUR LE PATIENT, L'ÉTUDIANT ET LES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ PLUTÔT QU'UN EN
SEIGNEMENT BASÉ SUR LES DISCIPLINES. CETTE RÉFORME SE FONDE SUR LES PRINCIPES DE 
L'INTÉGRATION DES BRANCHES MÉDICALES, LA RÉDUCTION DES HEURES D'ENSEIGNEMENT EX CA
THEDRA ET LA MISE EN PLACE DE MODULES D'AUTO-APPRENTISSAGE DES ÉTUDIANTS SOUS LA 
FORME DE PETITS GROUPES AVEC L'AIDE DE TUTEURS. 

DIPLÔME FÉDÉRAL DE MÉDECIN (Pour les citoyens suisses, les étrangers et les réfugiés politiques 
titulaires d'un permis de sépur dans notre pays, sous réserve de certaines conditions à remplir) 
DIPLÔME DE MÉDECIN DE L'UNIVERSITÉ 
DOCTORAT EN MÉDECINE 
DIPLÔME DE MÉDECIN SPÉCIALISTE DE L'UNIVERSITÉ (Réservé aux candidats étrangers) 



Quel plan 
d'études? 

IL. 

CE plan d'études , ainsi que les | 
examens qui le sanctionnent, est J 

valable aussi bien pour le diplôme 
fédéral de médecin que pour le 

diplôme universitaire de médecin. Le 
premier titre donne le droit aux \ 

ressortissants suisses d'exercer la 
médecine dans leur pays. Le second J 

est accessible aux candidats 
étrangers, mais ne leur donne pas le 

droit d'exercer en Suisse. 

Ce sont des dispositions cantonales 
qui régissent l'admission aux études, 
tandis que des règlements fédéraux \ 

définissent l'objectif de la formation, le1 

moment des examens, leur contenu et' 
les conditions à remplir pour s'y 

présenter, ainsi que les modalités de y. 
l'exercice de la profession médicale.v-

R 
in» 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1995-1996 
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V 

O 

I 
vin"' 

LRE ANNÉE 

LA Î R E ANNÉE SE DÉROULE À LA FACULTÉ DES SCIENCES. ELLE EST ESSENTIELLEMENT 
CONSACRÉE À L'ÉTUDE DES SCIENCES DE BASE (CHIMIE, PHYSIQUE, BIOLOGIE). 

2 E ANNÉE 
DÈS LA 2 E ANNÉE, LES COURS SONT PROPRES À LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET ONT LIEU 
EN SON SEIN. LES CONNAISSANCES MÉDICALES DE BASE CONCERNANT L'ÊTRE HUMAIN 
SONT ENSEIGNÉES. ELLES PERMETTENT D'ABORDER L'ÉTUDE DE L'ÊTRE HUMAIN MALADE. 

3 E ANNÉE 
A PARTIR DE LA 3 E ANNÉE, LES ÉTUDES COMPORTENT DES COURS EX CATHEDRA, DES 
COURS COORDONNÉS, DES SÉMINAIRES AINSI QU'UN ENSEIGNEMENT AU LIT DU MALADE 
(ELM). IL EXISTE AUSSI DES TRAVAUX PRATIQUES EN PATHOLOGIE ET EN MICROBIOLOGIE 
LORS D'ENSEIGNEMENTS EN GROUPES, LES ÉTUDIANTS SE TROUVENT EN CONTACT AVEC 
DES PATIENTS DONT ILS APPRENNENT À FAIRE L'ANAMNÈSE ET L'EXAMEN CLINIQUE POUR 
ABOUTIR À LA FORMULATION D'UN DIAGNOSTIC. 

4 « ANNÉE 
A PARTIR DE LA 4 E ANNÉE, LES DISCIPLINES CLINIQUES SONT HABITUELLEMENT TRAITÉES 
DANS LES SERVICES HOSPITALIERS CORRESPONDANTS. LA 2E PARTIE DE LA 4 E ANNÉE SE 
DÉROULE SOUS FORME DE COURS-BLOCS: ÉTUDIANTS RÉPARTIS EN PETITS GROUPES AVEC 
MONITEURS ET ENSEIGNEMENT SOUS FORME D'AUTO-APPRENTISSAGE, DE PRÉSENTATIONS 
DE CAS, ETC. LA 4 E ANNÉE COMPORTE ÉGALEMENT DES COURS À OPTION. 

5 E ANNÉE 
LA 5 E ANNÉE EST UNE ANNÉE DE STAGES: ELLE DONNE LA POSSIBILITÉ AUX ÉTUDIANTS 
D'ENTRER EN CONTACT AVEC LA VIE D'UN HÔPITAL OU D'UN INSTITUT DES SCIENCES MÉ
DICALES DE BASE ELLE DOIT COMPORTER AU MOINS 1 0 MOIS DE STAGES DANS LES 
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES OU AFFILIÉS; UN PASSAGE DANS LES SERVICES DE MÉDECINE, 
PÉDIATRIE ET CHIRURGIE EST TRÈS FORTEMENT CONSEILLÉ. 
Stage: 10 mois. Environ 250 lieux de stages. 

6 E ANNÉE 

LA 6 E ANNÉE EST ESSENTIELLEMENT CONSTITUÉE DE COURS CLINIQUES ET DE SÉMI
NAIRES. COMME EN 4 E ANNÉE, LES DISCIPLINES CLINIQUES SONT TRAITÉES DANS LES 
SERVICES HOSPITALIERS CORRESPONDANTS. 
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Répar t i t ion des a 
enseignements 

1 R E A N N É E Physique expérimentale 92 h 
Physique expérimentale TP 30 h 

Chimie générale ei analytique 56 h 
Chimie générale et analytique TP 52 h 

Chimie organique 56 h 
Biologie animale 56 h 

Biologie animale TP 15 h 
Biologie animale 26 h 

Biologle^animale TP 15 h 
Biologie cellulaire et végétale 38 h 

Biologie cellulaire et végétale TP 15 h 
Anatomie 28 h 

Médecine psycho-sociale 32 h 
Histologie générale 42 h 

Introd au système suisse de santé publique 6 h 
Biochimie générale 40 h 

Physiologie générale 32 h 
Sciences fondamentales et cliniques, sérn 10 h 

Microbiologie générale 14 h 

2 E A N N É E POS Apprentissage par problèmes 53 h 
Introduction à la réforme 4 h 

Anatomie 40 h 
Biochimie 36 h 
Histologie 2 h 

Médecine psychosociale 8 h 
Biostatistiques 9 h 

Cardiovasculaire Ci 28 h 
Respuation Ci 30 h 

Digestion Ci 21 h 
Reproduction/Développement Ci 21 h 

Métabolisme/Nutrition Ci 40 h 
Rein Ci 15 h 

Neurosciences Ci 80 h 
Sang/Immunologie Ci 24 h 

Endocrinologie Ci 24 h 
Anatomie TP 144 h 

Histologie/embryologie TP + S 68 h 
Physiologie TP 64 h 

Biochimie TP 35 h 

3 E A N N É E • » £ 

Cours coordonnés *3BT 

Enseignement au lit du malade (ELM) ^ 

Pathologie générale 61 h 
Pathologie TP et séminaires 30 h 

Physiopathologie 1 10 h 
Pharmacologie/Toxicologie 49 h 

Microbiologie 19 h 
Microbiologie et immunologie!? 20 h 

Immunologie générale 10 h 
Immunologie clinique, allergie 8 h 

Microbiologie/Epiâémiologie/mal. INF 45 h 
Médecine psycho-sociale 26 h 

Clinique médicale propédeutique 9 h 
Clinique pédîatrique propédeutique 19 h 
Clinique chirurgicale propédeutique 10 h 

Cardiologie I 1 8 h 
Introduction à la radiologie médicale 2 h 

EL de base de radiobioi et de radioth. 4 h 
Auscultation pulmonaire 10 h 

Pneumologie 37 h 
Cardiologie 27 h 

Affections vasculaires 17 h 
Hématologie {+ TP) 34 h 

Reins et hypertension 40 h 
Gastro-entérologie 40 h 

Foie, pancréas, voies biliaires 24 h 
Métabolisme 14 h 

Endocrinologie 25 h 
Neurologie 36 h 

ENSEIGNEMENT AU LIT DU MALADE (ELM) 162 H • H ^ ^ ^ B & E E H I H M I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
DISCIPLINES MOBILISÉES dans le cadre DE l'ELM: CHIRURGIE, gynécologie, MÉDECINE interne, PÉDIATRIE, neurologie, OPHTALMOLOGIE, ORL, réanimation, 

pneumologie, CARDIOLOGIE, policlinique médicale, psychiatrie, RHUMATOLOGIE, traumatologiMrttiopédie. 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Répart i t ion des 
enseignements 

4E ANNÉE 

Cours coordonnés (CC) 

Cours à option 

Cours blocs (CB) 

Clinique pédîatrique i 2 h 
Clin. prop. d'obstétrique et de gynécologie 52 h 
Policlinique médicale et thérapeutique med. 55 h 

Médecine générale 6 h 
Médecine interne 7 h 

Gériatrie 10 h 
Médecine interne séminaire 1 5 h 

Cardiologie II 1 1 h 
Auscultation pulmonaire 3 h 

Radiodiagnostic 43 h 
Radiothérapie 7 h 

Diagnostic en chimie clinique 4 h 
Médecine nucléaire 7 h 

Clinique dermato-vénérologique 60 h 
Clinique propédeutique ophtalmologique 27 h 

Clinique propédeutique ORL 29 h 
Clinique orthopédique 1 1 h 

Pathologie spéciale 25 h 
Génétique médicale 1 5 h 

introduction à la psychiatrie ! 7 h 
Médecine sociale et préventive 1 ô h 

CC de chirurgie de l'appareil locomoteur 26 h 
CC urgences 15 h 

CC sénologie 1 2 h 
Histoire de la médecine I8 h 

Biomatênaux 30 h 
Génétique médicale 16 h 

Orthopédie 9 h 
Ens informatif sur les médecines parallèles 10 h 

Epîdémiobgie infectieuse 8 b 
Auscultation pulmonaire 2 h 

Médecine sociale et préventive à h 
Initiation à la lecture d'un article médical 8 h 

Immunologie clinique et allergologie 4 h 
Séminaire interfac. d'éthique biomédicale 12 h 

Diagnostic en chimie clinique 4 h 
CHIRURGIE: 4 SEMAINES MÉDECINE INTERNE: 4 SEMAINES GYNÉCOLOGIE/OBSTÉTRIQUE: 2 SEMAINES PSYCHIATRIE: 2 SEMAINES OTO-RHINO-LA RYNGOLOGÎE: 1 SEMAINE OPHTALMOLOGIE: 1 SEMAINE PÉDIATRIE: 2 SEMAINES 

6 E ANNÉE B H Clinique chirurgicale i 02 h 
Séminaires de chirurgie 20 h 

Clinique pédîatrique 58 h 
Séminaire de pathologie 54 h 

Clinique dermato- vénérologique 20 h 
Clinique ophtalmologique 1 8 h 

Clinique neurologique 26 h 
Clinique ORL 42 h 

Clinique gynécologique/obstétrique 26 h 
Clinique de rhumatologie/réhabilitation 38 h 

Nosologie et thérapie psychiatrique 50 h 
Psychiatrie clinique 28 h 

Méd înt , pharmaco clin , thérap. méd. 96 h 
Idem, séminaire 1 2 h 

Médecine générale 6 h 
Séminaire de radiologie 27 h 

Médecine de catastrophe 1 2 h 
Diagnostic en chimie clinique 4 h 

Médecine sociale et préventive 36 h 
Médecine légale 40 h 

Economie de la santé 1 8 h 
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i F A C U L T É D E M É D E C I N E 

DOCTORAT H H L ' o b t e n t i o n d u g r a d e d e d o c t e u r e n m é d e c i n e d e l ' U n i v e r s i t é d e L a u s a n n e est r é g i e 

p a r u n r è g l e m e n t q u i s ' a p p l i q u e a u s s i b i e n a u x c a n d i d a t s s u i s s e s q u ' é t r a n g e r s . C e 

g r a d e est c o n f é r é a u x p o r t e u r s d u d i p l ô m e f é d é r a l o u d ' u n d i p l ô m e j u g é é q u i v a l e n t 

p a r l a F a c u l t é et d o n t u n t r a v a i l a é t é r e c o n n u p a r l e C o n s e i l d e F a c u l t é c o m m e u n e 

t h è s e d e d o c t o r a t . 

Les c a n d i d a t s d o i v e n t ê t r e i m m a t r i c u l é s à l ' U n i v e r s i t é e n q u a l i t é d e d o c t o r a n t s p e n d a n t 

les s e m e s t r e s ( a u m i n i m u m d e u x c o n s é c u t i f s ) o ù ils p r é p a r e n t l e u r t r a v a i l d e t h è s e . Ils 

d o i v e n t rester i m m a t r i c u l é s j u s q u ' à l ' a c c e p t a t i o n d e la t h è s e p a r le C o n s e i l d e F a c u l t é . 

U n e t h è s e d e d o c t o r a t e s t i n d i s p e n s a b l e p o u r o b t e n i r l e d i p l ô m e d e m é d e c i n s p é c i a 

l i s te F M H . T o u t e f o i s , la t h è s e e n m é d e c i n e r e p r é s e n t e e n g é n é r a l u n t r a v a i l m o i n s v o 

l u m i n e u x et m o i n s l o n g ( e n m o y e n n e u n à d e u x a n s ) q u ' u n e t h è s e d a n s d ' a u t r e s o r i e n -

I U t a l i o n s u n i v e r s i t a i r e s . D e p l u s e n p l u s d ' é t u d i a n t s e n m é d e c i n e f o n t e n s o r t e d e 

pg jZ j j c o m m e n c e r leur t h è s e p e n d a n t l e u r s é t u d e s 
• I l 

• 
f 

IL 

DIPLÔME DE MÉDECIN L ' o b t e n t i o n d e c e g r a d e est r é g i e p a r l ' a r t ic le 7 1 d u R è g l e m e n t d e la F a c u l t é d e M é -

SPÉCIALISTE DE L'UNIL î j H h - d e a n e . Il es t d é c e r n é a u x p o r t e u r s d u d i p l ô m e d e m é d e c i n c o n f é r é p a r l ' U n i v e r s i t é , 

W**f o u d ' u n d i p l ô m e é t r a n g e r j u g é é q u i v a l e n t . 

SPÉCIALISATION 
APRÈS LES ÉTUDES ? 

L a s p é c i a l i s a t i o n a p r è s les é t u d e s n ' e s t p a s d u r e s s o r t d e l ' U n i v e r s i t é : l ' o b t e n t i o n , 

p o u r l e s S u i s s e s , d u D i p l ô m e d e m é d e c i n s p é c i a l i s t e F M H e s t r é g l é e p a r l a F é d é r a -

t r i t t i o n d e s M é d e c i n s S u i s s e s , d ' e n t e n t e a v e c l e s s o c i é t é s d e s p é c i a l i s t e s . La F M H d é c e r -

n e les titres c o r r e s p o n d a n t a u x s p é c i a l i t é s c i - d e s s o u s a u x m é d e c i n s q u i , a p r è s l ' o b t e n -

t i o n d u d i p l ô m e f é d é r a l , o n t su i v i a v e c s u c c è s p e n d a n t 5 à 6 a n s la f o r m a t i o n r e q u i s e 

? l j £ ? f p o u r p r a t i q u e r u n e s p é c i a l i t é . 

V o i c i la liste d e s s p é c i a l i t é s F M H a v e c , e n t r e p a r e n t h è s e s , les s o u s - s p é c i a l i t é s : 

Anesthésioiogie [ m é d e c i n e i n t e n s i v e - p h a r m a c o l o g i e c l i n i q u e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) 

• Chirurgie ( c h i r u r g i e d e l a m a i n - m é d e c i n e i n t e n s i v e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Chi
rurgie cardiaque et vasculaire thoracique ( m é d e c i n e i n t e n s i v e - m é d e c i n e d u t r a v a i l } 

• Chirurgie maxillo-faciaie ( m é d e c i n e i n t e n s i v e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Chirurgie 
orthopédique ( c h i r u r g i e d e l a m a i n - m é d e c i n e i n t e n s i v e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • 

Chirurgie pédîatrique ( c h i r u r g i e d e la m a i n - m é d e c i n e i n t e n s i v e - m é d e c i n e d u t ra 

v a i l ) • Chirurgie plastique et reconstructive ( c h i r u r g i e d e la m a i n - m é d e c i n e i n t e n s i 

v e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Dermatologie et vénéréologie [ a l l e r g o l o g i e e t i m m u n o l o 

g i e c l i n i q u e - a n g î o l o g i e - p h a r m a c o l o g i e c l i n i q u e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • 

Gynécologie et obstétrique ( c y t o l o g i e g y n é c o l o g i q u e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Méde
cine générale [ m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Médecine interne [ a l l e r g o l o g i e e t i m m u n o l o g i e 

c l i n i q u e - a n g i o l o g i e - c a r d i o l o g i e - e n d o c r i n o l o g i e - g a s t r o - e n t é r o l o g i e - h é m a t o 

l o g i e - m é d e c i n e i n t e n s i v e - n é p h r o l o g i e - o n c o l o g i e - h é m a t o l o g i e - p h a r m a c o l o g i e 

c l i n i q u e - p n e u m o l o g i e - r h u m a t o l o g i e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Médecine légale 
[ p h a r m a c o l o g i e c l i n i q u e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Médecine physique et réadapta
tion ( r h u m a t o l o g i e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Médecine tropicale [ p h a r m a c o l o g i e c l i 

n i q u e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Neurochirurgie ( m é d e c i n e i n t e n s i v e - m é d e c i n e d u 

t r a v a i l ) • Neurologie [ m é d e c i n e d u t r a v a i l ] • Ophtalmologie ( m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • 

Oto-rhino-laryngoiogie [ a l l e r g o l o g i e e t i m m u n o l o g i e c l i n i q u e - c h i r u r g i e c e r v i c o - f a -

c i a l e - p h o n i a t r i e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Pathologie ( c y t o p a t h o l o g i e c l i n i q u e - m é 

d e c i n e d u t r a v a i l ) • Pédiatrie [ a l l e r g o l o g i e e t i m m u n o l o g i e c l i n i q u e - c a r d i o l o g i e -

e n d o c r i n o l o g i e - h é m a t o l o g i e - m é d e c i n e i n t e n s i v e - n é p h r o l o g i e - n e u r o p é d i a î r i e -

o n c o l o g i e - h é m a t o l o g i e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Prévention et santé publique ( p h a r 

m a c o l o g i e c l i n i q u e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Psychiatrie et psychothérapie ( m é d e c i n e 

d u t r a v a i l ) • Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents ( m é d e c i n e d u 

t r a v a i l ) • Radiologie médicale/rad'todiagnostic [ n e u r o r a d i o l o g i e - r a d i o l o g i e p é d i a -

t r i q u e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) • Médecine nucléaire/radio-oncologie ( m é d e c i n e d u 

t r a v a i l ) • Urologie ( m é d e c i n e I n t e n s i v e - m é d e c i n e d u t r a v a i l ) . 
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Perspectives 
professionnelles 

S O U R C E S -* TOUS LES DEUX ANS, L 'ASOU [ASSOCIATION SUISSE POUR L'ORIENTATION UNIVERSITAIRE) EFFECTUE 
EN COLLABORATION AVEC L 'OF IAMT UNE ENQUÊTE GÉNÉRALE, DANS TOUTE LA SUISSE, SUR LE 
PASSAGE À L'EMPLOI DES JEUNES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES. LES RÉSULTATS POUR L'ENQUÊTE 
1 9 9 3 SONT DISPONIBLES SUR UNE BASE D E DONNÉES ACCESSIBLE DEPUIS LE SERVICE D'ORIEN
TATION ET CONSEIL AUX ÉTUDIANTS D E L'UNIL. LES ÉLÉMENTS QUE NOUS APPORTONS ICI SONT EX
TRAITS D E CETTE ENQUÊTE, QUI A REÇU PLUS D E 6 0 % D E RÉPONSES ET QUI PORTE SUR LA SITUA
TION PROFESSIONNELLE DES JEUNES LICENCIÉS ENVIRON UNE ANNÉE APRÈS L'OBTENTION D E LEUR 
TITRE UNIVERSITAIRE. 

S E C T E U R S D E T R A V A I L LE SECTEUR PRINCIPAL D E TRAVAIL DES MÉDECINS EST CLAIREMENT DÉFINI": 

SANTÉ 2 9 9 • H H H M H H I I ^ . H I H 
HAUTES ÉCOLES 2 8 ^ H H 

AUTRES 2 0 L ^ H 
[e travail en cabinet privé s'effectue en tant que remplaçant, la rubrique "Autres» recouvre une 
multitude de secteurs — du travail social à la chimie —, mais qui représentent chaque fois un 
nombre très restreint de réponses {de i à 3 personnes). 

M A R C H É D U T R A V A I L MALGRÉ LES PRÉVISIONS PESSIMISTES ÉMISES DANS LA SITUATION DÉFAVORABLE DU MILIEU DES 
- U L ? A N R | É E S 8 0 , LE MARCHÉ DU TRAVAIL S'ÉTAIT STABILISÉ DANS LA DEUXIÈME PARTIE D E LA DÉ-
j^ftW CENNIE POUR CE QUI EST DU POURCENTAGE DES JEUNES DIPLÔMÉS EN ACTIVITÉ: 

1 9 8 1 8 3 , 4 % 
1 9 8 3 7 3 , 1 % 
1 9 8 5 7 0 , 6 % 
1 9 8 7 8 0 , 6 % 
1 9 8 9 8 0 , 9 % 
1 9 9 1 8 1 , 5 % 
1 9 9 3 8 0 , 4 % 

// faut toutefois relativiser ces chiffres en rappelant que la majeure partie des médecins est en
gagée sous contrats de durée limitée {assistanat, pour lequel ce statut est la règle) 

E T L ' A V E N I R ? MALGRÉ LA STABILITÉ ÉVOQUÉE CI-DESSUS, IL FAUT SOULIGNER UNE TENDANCE MARQUÉE AU 
DÉBUT DES ANNÉES 9 0 : L'AUGMENTATION DES INSCRIPTIONS EN FACULTÉS D E MÉDECINE. CETTE 
AUGMENTATION A POUR CONSÉQUENCE QUE IE NOMBRE D'ÉTUDIANTS DÉPASSE LES CAPACITÉS 
D'ACCUEIL AU STADE DES ÉTUDES PRÉCLINIQUES ET CLINIQUES. LES AUTORITÉS UNIVERSITAIRES TEN
TENT D'Y REMÉDIER À COURT TERME AVEC TROIS TYPES D E MESURES: L'AUGMENTATION DES PLACES 
D'ACCUEIL, LE DÉPLACEMENT DES ÉTUDIANTS D'UNE FACULTÉ D E MÉDECINE À L'AUTRE, ET UNE 
SÉVÉRITÉ ACCRUE LORS DU 1 E R EXAMEN PROPÉDEUTIQUE. A MOYEN TERME CEPENDANT, L'INTRO
DUCTION D'UNE SÉLECTION PRÉ-UNIVERSITAIRE (numerus clausus) EST ENVISAGÉE. 

DEMEURENT DEUX INCONNUES À L'HORIZON DES FUTURS DIPLÔMÉS EN MÉDECINE LES MESURES 
POLITIQUES ET FINANCIÈRES QUI SERONT PRISES POUR LIMITER LES COÛTS D E LA SANTÉ, ET UNE 
CONCURRENCE POSSIBLE AVEC DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS DANS LE CADRE D'UNE OUVERTURE 
D E LA SUISSE VERS L'UNION EUROPÉENNE 

ENFIN, RAPPELONS QUE LA SUISSE CONNAÎT LA PLUS FORTE DENSITÉ MÉDICALE D'EUROPE. AU DE
MEURANT, D E GRANDES DIFFÉRENCES SUBSISTENT ENTRE LES SOUS-SECTEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
D'UNE PART, ET ENTRE LES RÉGIONS D'AUTRE PART. ON SAIT QUE CERTAINES SPÉCIALITÉS F M H 
SONT SURENCOMBRÉES (CHIRURGIE CARDIAQUE) ALORS QUE LA MÉDECINE GÉNÉRALE, PAR 
EXEMPLE, OFFRE ENCORE UN RELATIF ÉQUILIBRE ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE. C E SONT ICI LES 
SOCIÉTÉS D E SPÉCIALISTES QUI DEVRONT DÉFINIR PLUS PRÉCISÉMENT LES BESOINS ANNUELS PAR 
RAPPORT À LA POPULATION. O N SAIT AUSSI QUE DES ÉTUDES RÉCENTES COMPARANT LES CANTONS 
SUISSES ONT FAIT APPARAÎTRE DES DIFFÉRENCES ALLANT DU SIMPLE AU DOUBLE POUR LA DENSITÉ 
MÉDICALE [POURCENTAGE DES MÉDECINS PAR NOMBRE D'HABITANTS) 
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1 e r examen 
propédeutique 

•••I 

IRE ANNÉE 
Physique expérimentale 
Physique expérimentale 

Mojed Chergui, po 
Mojed Chergui, po 
et collaborateurs 

92 C 
30 TP 

Chimie générale et analytique 
Chimie générale et analytique 

Pierre Feschotte, po 
Pierre Feschotte, po 

5 6 C 
52 TP 

Chimie organique Manfred Mutter, po 5 6 C/EX 

Biologie animale 
Biologie animale 

Walter Wohli, po 
Walter Wohli, po 

5 6 C 
15TP 

Biologie animale 
Biologie animale 

Peter Vogel, po 
Peter Vogel, po 

26 C 
15TP 

Biologie cellulaire et végétale 
Biologie cellulaire et végétale 

Edward Former, po 
Edward Former, po 

38 C 
15 TP 

Anatomie Joseph Dôrfl, pas 
Béat Riederer, sup 
Giorgio Innocenti, pas 
Norbert Schônenberger, sup 

20 C 
3 TP 

Histologie générale Vacat 
Radivo| Krsfic, pas 
Tomas Pexieder, pas 
Christophe Reymond, pat 

42 C 

Biochimie générale Claude Bron, po 40 C 

Physiologie générale Pavel Kucero, po 
Pierre Mogistretti, po 
Paul Honegger, pas 

32 C 

Médecine psycho-sociale Patrice Guex, pas 32 C 

Introduction au système suisse Je santé publique Fred Paccoud, po 
avec la collaboration de 
Jean Martin, mer 

6 C 

Séminaires mterfacultaires de sciences Claude Bron, po 
fondamentales et cliniques Eric Jequier, po 

10 S 

Microbiologie générale Dieter Haas, pas 1 4 C 

2 E examen lÀO;i 
propédeutique *" 

fïlï-

Apprentissage par problème 53 APP 

Introduction à la réforme 4 C 

Anatomie Vacat 
Josef Dorfl, pas 
Jean-Pierre Hornung, sup 
Beat Riederer, ma 
Egbett Welker, ma 
Norbert Schônenberger, sup 

40 C 

Biochimie Claude Bron, po 
Jean-Charles Cerottini, po 
Heidi Diggelmann, po 
Jean-Pierre Kraehenbuhl, pe 
Nicolas Fasel, pas 

36 C 

Histologie Radivo[ Krsfic, pas 2 C Histologie 
Tomas Pexieder, pas 
Christophe Reymond, pat 

Médecine psycho-sociale Patrice Guex, pas 8 C Médecine psycho-sociale 
Doniel Masson, me 
et collaborateurs 

Biostalistiques Fred Paccaud, po 9 C Biostalistiques 
avec la collaboration de 
Alfio Marazzi, pas 
Guy van Melle, mer 

t 
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Programme 
des cours 

lltl'l 
Cardio-vasculaire Pavel Kucera, po 

Jacques Mauëf, po 
Tomas Pexïeder, pas 

28 Ci 

Respiration Ericjéquier, po 
Jacques Mauël, po 
Radïvoj Krstic, pas 
Peter Clarke, sup 

30 Ci 

Digestion André L Blum, po 21 Ci Digestion 
Pavel Kucera, po 
Jean-Pierre Kraehenbiihl, pe 
Christophe Reymond, pat 

Reproduction/Développement Radivo| Krstic, pas 21 Ci Reproduction/Développement 
Tomas Pexieder, pas 

Métabolisme/Nutrition Ericjéquier, po 
Jacques Mauël, po 

40 Ci 

Rein François de Ribaupierre, po 
Jean-Pierre Wauters, po 
Jean-Pierre Kraehenbùhl, pe 
Radivoj Krstic, pas 

15 Ci 

Neurosciences Gilbert Assal, po 
Pavel Kucera, po 
Pierre Magistretti, po 
Franco Regli, po 
François de Ribaupierre, po 
Nicolas de Tribolet, po 
Josef Dôrfl, pas 
Giorgio Innocenti, pas 
Radivoj Krstic, pas 
Jean-Pierre Hornung, sup 
Peter Clarke, sup 

80 Ci 

Sang/Immunologie Claude Bron, po 24 Ci Sang/Immunologie 
Jean-Charles Cerottini, po 
Jacques Mauël, po 
Radivoj Krstic, pas 
Denis Rivier, mer 

Endocrinologie Ericjéquier, po 
Jean-Pierre Kraehenbùhl, pe 
Luc Tappy, pat 

24 Ci 

Anatomie Vacat 
avec la collaboration de 
Josef Dôrfl, pas 
Giorgio Innocenti, pas 
Jean-Pierre Hornung, ma 
Beat Riederer, ma 
Egbert Welker, ma 
Peter Clarke, sup 
Norbert Schônenberger, sup 

144 TP 

Histologie/Embryologie Vacat b8 TP/S Histologie/Embryologie 
Radivoj Krstic, pas 
Tomas Pexieder, pas 
Christophe Reymond, pat 
Ibtissam Barakat Walter, sup 

Physiologie Ericjéquier, po 64 TP Physiologie 
Pavel Kucera, po 
Pierre Magistretti, po 
François de Ribaupierre, po 
Paul Honegger,pas 
Maria Kiraly, mer 
-Yves de Ribaupierre, mer 
Yves Schùtz, mer 
Eric Raddatz, sup 



Programme 
des cours 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

2= A N N É E (SU I TE) 

Biochimie Claude Bron, po 35 TP 
Jean-Pierre Mach, po 
Jacques Mauël, po 
Jurg Tschopp, po 
Jean-Pierre Kraehenbùhl, pe 
Denis Rïvier, mer 

E X A M E N FINAL 1 R E P A R T I E 

I i-i 

- 3 ! A N N É E .. . , : 

(Le nombre d'heures mentionnées pour chaque discipline ne comprend pas celles qui sont 
attribuées dans ie cadre des cours coordonnés) 
Pathologie générale Vacat 46 C Pathologie générale 

Michel Campiche, pas 
Tomas Pexieder, pas 
Louis Guillou, me 

15CC 

Pathologie générale Vacat 30 TP/S Pathologie générale 
Michel Campiche, pas 
Louis Guillou, me 
et collaborateurs 

Physiopathologie Claude Perret, po 31 C Physiopathologie 
avec 1a collaboration de 
Peter Burckhardt, po 
Philippe Leuenberger, po 
François Feihl, mer 
et collaborateurs 

79 CC 

Microbiologie générale Heidi Diggelmann, po 
Jacques Bille, po 
Patrick Francioii, po 

19 C 

Immunologie générale Jean-Charles Cerottini, po 1 0 C 

Immunologie clinique / Allergie Philippe-Charles Frei, po 8 C 

Microbiologie/épidémioiogie/malad infectieuses Heidi Diggelmann, po 45 C Microbiologie/épidémioiogie/malad 
Jacques Bille, po 
avec la collaboration de 
Patrick Francioli, po 
Michel-Pierre Glauser, po 
Philippe Leuenberger, po 

Microbiologie, immunologie Heidi Diggelmann, po 
Jacques Bille, po 
et collaborateurs 

20 TP 

Pharmacologie et toxicologie Bernard Rossier, po 4 9 C Pharmacologie et toxicologie 
avec la collaboration de 
Susanna Cotecchia, po 
Jacques Diezi, po 
Kâthi Geenng, pas 
Jean-Daniel Horlsberger, pas 
Laurent Schild, mer 

Introduction à la radiologie médicale Pierre Schnyder, po 
Dominique Fournïer, me 
Reto Meuli, mer 

2 C 

Eléments de base de rodiobiologie René-Olivier Mirimanoff, po 4 C 
et de radiothérapie 

René-Olivier Mirimanoff, po 

Clinique médicale propédeutique Pascal Nicod, po 9 C Clinique médicale propédeutique 
avec la collaboration de 
Peter Burckhardt, po 
Alain Pécoud, po 

Clinique chirurgicale propédeutique Germain Chapuis, po 1 0 C Clinique chirurgicale propédeutique 
avec la collaboration de 
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Programme £g 
des cours-m 

3E ANNEE (SUITE) 

Clinique pédiotnque propédeutique 
Médecine psycho-sociale 

Pneumologie 

Cardiologie 

Affections vasculaires pénph Coordinateur: 

Hématologie 

Reins et hypertension 

Gostro-entérologie 

Michel Gillet, po 
Jean-Jacques Livio, po 
Olivier Reinberg, mer 
Nicolas de Tnbolet, po 
André Calame, po 1 9 C 
Patrice Guex, pas 26 C 
Daniel Masson, me 
et collaborateurs 

Coordinateur: Philippe Leuenberger, po 37 CC 
avec la collaboration de 
Germain Chapuis, po 
Vacat 
Jacques Diezi, po 
Claude Perret, po 
Bernard Rossïer, po 
Marcel-André Boilîat, pas 
Angelika Bïschof Delaloye, mer 
Jean-Léopold Micheli, mer 
et collaborateurs 

Coordinateur Lukas Kappenberger, po 27 CC 
avec la collaboration de 
Vacat 
Jacques Diezi, po 
Claude Perret, po 
Axel Essinger, pas 
Claude-Yves Genton, pas 
Jean-Jacques Goy, pas 
Jean-Daniel Honsberger, pas 
Maurice Payot, mer 
et collaborateurs 

François Mosîmann, mer 17CC 
avec la collaboration de 
Vacat 
Lukas Kappenberger, po 
Axel Essinger, pas 
Laurent Schild, mer 

Coordinateur Pierre-Michel Schmidt, me 34 CC+ TP 
avec la collaboration de 
Vacat 
Jacques Dîezï, po 
Marc Schapira, po 
Daniel Beck, mer 
Françoise Delacréfaz, mer 
et collaborateurs 

Coordinateur Jean-Pierre Wauters, po 40 CC 
avec la collaboration de 
Hans-R- Brunner, po 
Peter Burckhardt, po 
Vacat 
Jacques Diezi, po 
Michel-Pierre Glauser, po 
Jean-Pïerre Guignard, po 
Hans-Jùrg Leisinger, po 
Claude Perret, po 
Michel Campiche, pas 
Jean-Daniel Horisberger, pas 
Olivier Reinberg, mer 

André L. Blum, po 40 CC 
avec la collaboration de 
Germain Chapuis, po 
Vacat 
Jacques Diezi, po 
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Programme t£c? 
des cours 

F A C U L T É D E M É D E C I N E 

3E ANNEE (SUITE) 

• i l 
• C - i 

- t • •• ••• 

Foie, poncréos et voies biliaires Coordinateur: 

Métabolisme Coordinateur. 

Endocrinologie Coordinateur 

Neurol< Coordinateur 

Cardiologie i 

Auscultation pulmonaire 

Cardiologie 

Chirurgie 

Michel-Pierre Glauser, po 
Jean-Jacques Gonvers, pas 
Jean-Daniel Horisberger, pas 
François Mosimann, mer 
Michel Roulet, mer 
Emilia Saraga, me 
Olivier Reinberg, mer 
et collaborateurs 

Jean-Jacques Gonvers, pas 
avec la collaboration de 
Vacat 
Jacques Diezi, po 
Jean-Daniel Horisberger, pas 
Charlotte Fontolliet, me 
Michel Roulet, mer 

Rolf Christian Gaillard, po 
avec la collaboration de 
Peter Burckhardt, po 
Jean-Marie Matthieu, po 
Bernard Rossier, po 
Michel Campiche, pas 

Rolf Christian Gaillard, po 
avec la collaboration de 
Peter Burckhardt, po 
Germain Chapuis, po 
Vacat 
Bernard Rossier, po 
Claude-Yves Genton, pas 
Ricardo Laurini, pas 
Bernard Ruedl, pas 
Angelika Bischof Delaloye, mer 
Fulgencio Gomez, mer 
et collaborateurs 

24 CC 

I 4 C C 

25 CC 

Franco Regli, po 
avec la collaboration de 
Gilbert Assal, po 
Nicolas de Tribolet, po 
Heînz Fankhauser, pe 
Gérard de Crousaz, pas 
Thierry Deonna, pas 
Paul-André Desplond, pas 
Robert-Charles Jonzer, pas 
Julien Bogousslavsky, mer 
et collaborateurs 

Lukas Kappenberger, po 
et collaborateurs 
Philippe Leuenberger, po 
avec la collaboration de 
Jean-Léopold Micheli, mer 

Lukas Kappenberger, po 
et collaborateurs 
Germain Chapuis, po 
avec la collaboration de 
Michel Gillet, po 
Hans-Jûrg Leisinger, po 
Nicolas de Tribolet, po 
Heinz Fankhauser, pe 
Jean-Claude Gîvel, pas 
Mohamed Boumghor, mer 
François Mosimann, mer 
Olivier Reinberg, mer 

36 CC 

1 8 C 

1 0 C 

ELM 

ELM 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Programme 
des cours 

* ?T : 3 E A N N E E (SUITE> ; : : : T ' : ^ ; \ 

Gynécologie Pierre De Grandi, po ELM Gynécologie 
et collaborateurs 

Médecine interne Pascal Nicod, po 
avec la collaboration de 
Bernard Rùedi, pas 
et collaborateurs 

ELM 

Neurologie Franco Regli, po ELM Neurologie 
avec la collaboration de 
Gérard de Crousaz, pas 
Paul-André Despland, pas 
Julien Bogousslavsky, mer 
et collaborateurs 

Ophtalmologie Vacat ELM Ophtalmologie 
Michel Gonvers, pas 
Aubin Balmer, mer 
Nicolas Ducrey, mer 
Ruggero Faggioni, mer 
Leonidas Zografos, mer 
et collaborateurs 

Oto-rhino-la ryngologie Phi ippe Monnier, po ELM 

Pédiatrie André Calame, po 
jean-Pïerre Guignard, po 
Jean-Marie Matthieu, po 
Thierry Deonna, pas 
Daniel Beck, mer 
Claire-Lise Fawer, mer 
Jean-Léopold Micheli, mer 
Maurice Payot, mer 
Bernard Pelet, mer 
Michel Roulet, mer 
et collaborateurs 

ELM 

Pneumologie Philippe Leuenberger, po ELM Pneumologie 
et collaborateurs 

Policlinique médicale Alain Pécoud, po ELM Policlinique médicale 
et collaborateurs 

Psychiatrie Henri Dufour, po ELM Psychiatrie 
François Ferrero, po 
Olivier Halfon, po 
Jean Wertheimer, po 
François Ansermet, pas 
Edmond Gilliéron, pas 
Michel Gaillard, me 
Danie Masson, me 
Jean-Michel Porret, me 
Gérard Salem, mer 
et collaborateurs du Départe
ment et des Services de 
Psychiatrie 

Réanimation cardio-pu monaire René Chioléro, mer ELM Réanimation cardio-pu monaire 
Jean-Patrice Gardaz, mer 
Patrick Ravussin, mer 
et collaborateurs 

Rhumatobgie, médecine physique et réhabilitation Aexander K.-L. So, po ELM 
et collaborateurs 

Traumatologie-orthopédie Jean-Jacques Lïvio, po ELM Traumatologie-orthopédie 
et collaborateurs 

Intervenants externes pour /'ELM. 
Université de Zurich Paul Hahnloser, pas 
Université de Genève Luc Humair, pas 

Claude Regamey, pas 
Antoine de Torrenté, chargé de cours 



Programme 
des cours 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Examen final l r e partie 

TOI 

4* A N N E E 

(Le nombre d'heures mentionnées pour chaque discipline ne comprend pas celles qui sont 
attribuées dans le cadre des cours coordonnés et des cours-blocs) 
Cours-bloc de chirurgie |4 semaines) 

Clinique orthopédique 

Clinique pédiatnque 

Cours-bloc de pédiatrie (2 semaines) 
Clinique propédeutique oto-rhino-laryngologique 
Cours-bloc d'oto-rhino-laryngologie [1 semaine) 

Clinique propédeutique ophtalmologique 

Cours-bloc d'ophtalmologie [1 semaine) 

Clinique dermato-vénéréologique 

Clinique propédeutique d'obstétrique 
et de gynécologie 
Cours-bloc d'obstétrique et 
de gynécologie [2 semaines) 

1 C 

2 C 

Michel Gillet, po C 
avec la collaboration de 
Patrick Aebischer, po 
Jean-Jacques Livio, po 
Nicolas de Tribolet, po 
Heinz Fankhauser, pe 
Jean-Claude Givel, pas 
Augustin Besson, mer 
René Chioléro, mer 
Michel Dutoit, mer 
Jean-Patrice Gardaz, mer 
Pierre-François Leyvraz, mer 
Marco Merlini, mer 
François Mosimann, mer 
Patrick Ravussin, mer 
Olivier Reinberg, mer 
et collaborateurs 
Jean-Jacques Livio, po 
avec lo collaboration de 
Michel Dutoit, mer 
Charles Gobelet, mer 
Pierre-François Leyvraz, mer 

André Calame, po 
Jean-Pierre Guignard, po 
Jean-Marie Matthieu, po 
Thierry Deonna, pas 
Daniel Beck, mer 
Claire-Lïse Fawer, mer 
Jean-Léopold Micheli, mer 
Maurice Payot, mer 
Bernard Pelet, mer 
Michel Roulet, mer 

André Calome, po 
Philippe Monnier, po 
Philippe Monnier, po 
et collaborateurs 
Michel Gonvers, pas 
Aubin Balmer, mer 
Nicolas Ducrey, mer 
Ruggero Faggioni, mer 
Leonidas Zografos, mer 

Michel Gonvers, pas C 
Aubin Balmer, mer 
Nicolas Ducrey, mer 
Ruggero Faggioni, mer 
Leonidas Zografos, mer 
et collaborateurs 
Edgar Frenk, po 
Daniel Hohl, mer 
Florence Baudraz, me 
et collaborateurs 
Pierre De Grandi, po 
Patrick Hohlfeld, pas 
Pierre De Grandi, po C 
avec lo collaboration de 
Patrick Hohlfeld, pas 
Marc Germond, me 
Pierre-Jean Ditesheim, me 
Pauljanecek, mer 

C 
29 C 

C 

27 C 

60 C 

52 C 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Programme 
des cours fi£ 

4 E A N N E E (SU I TE) 

Médecine sociole et préventive 

Génétique médicale 

Radiodiagnostic 

Radiothérapie 
Médecine nucléaire 

Diagnostic en chimie clinique 

Path ologie spéciale 

Médecine interne 
Médecine interne 

Cours-bloc de médecine interne (4 semaines) 

Cardiologie 

Sylvain Meyer, mer 
Hansjôrg Welti, me 
et collaborateurs 

Fred Paccaud, po 16 C 
avec la collaboration de 
Fabio Levi, pas 
Marcel-André Boîllat, pas 
Bernard Burnand, mer 

Graziano Pescia, po 1 5 C 
Daniel Schorderet, pas 
Pierre Schnyder, po 43 C 
avec la collaboration de 
Angela Anderegg, pas 
Axel Essinger, pas 
Christian Hessler, pas 
Bertrand Duvoisin, mer 
François Gudinchet, mer 
Reto Meuli, mer 
Antoine Uské, mer 
Dominique Fournier, me 
René-Olivier Mîrimanoff, po 7 C 
Vacat 7 C 
Angelika Bischof Delaloye, mer 
Claude Bachmann, pas 4 C 
avec la collaboration de 
Jean-Pierre Wauters, po 
Vacat 25 C 
Claude-Yves Genton, pas 
Ricardo Laurîni, pas 
Françoise Delacrétaz, mer 
Prosper Anani, me 
Louis Guillou, me 
Peter Burckhardt, po 7 C 
Peter Burckhardt, po 15 S 
et collaborateurs au Département 
de médecine interne 
André L Blum, po 
Philippe-Charles Frei, po 
Michel-Pierre Glauser, po 
Lukas Kappenberger, po 
Philippe Leuenberger, po 
Pascal Nicod, po 
Claude Perret, po 
Jean-Pierre Wauters, po 
Jean-Jacques Gonvers, pas 
Pierre-Michel Schmidt, me 
Peter Burckhardt, po 
avec la collaboration de 
André L. Blum, po 
Philippe-Charles Frei, po 
Michel-Pierre Glauser, po 
Lukas Kappenberger, po 
Philippe Leuenberger, po 
Pascal Nicod, po 
Jean-Pierre Wauters, po 
Jérôme Biollaz, mer 
Fulgencio Gomez, mer 
Pierre-Michel Schmidt, me 
Daniel Thîébaud, mer 

Lukas Kappenberger, po 
et collaborateurs 

C 

1 1 C 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Programme 
des cours 

4 E A N N E E (SUITE) 
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Auscultation pulmonaire 
Médecine générale 

Policlinique médicale 
et thérapeutique médicale 

Gériatrie 

Introduction à la psychiatrie (psychiatrie d'adultes, 
psychiatrie d'enfants et d'ado! , psychogénatnel 

Cours-bloc de psychiatrie (2 semaines] 

Urgences Coordinateur 

Chirurgie de l'appareil moteur Coordinateur 

Sénologle Coordinateur 

Philippe Leuenberger, po 3 C 
Alain Pécoud, po ô C 
avec la collaboration de 
médecins praticiens 
Alain Pécoud, po 55 C 
avec la collaboration de 
FerdyJ. Lejeune, po 
Roger Danoli, pas 
Jean-Jacques Gonvers, pas 
Michel Burnier, mer 
Peter Burckhardt, po 10 C 
Christophe Bûla, me 
et collaborateurs 
Henri Dufour, po 1 7 C 
François Ferrero, po 
Olivier Halfon, po 
Jean Wertheimer, po 
François Ansermet, pas 
Edmond Gilhéron, pas 
Jacques Besson, me 
Jean-Michel Porret, me 
Gérard Salem, mer 
Gilbert Assal, po C 
François Ferrero, po 
Olivier Halfon, po 
Jean Wertheimer, po 
François Ansermet, pas 
Edmond Gilliéron, pas 
Pierre Baumann, mer 
Jacques Besson, me 
Elisabeth Fivaz, mer 
Michel Gaillard, me 
Jean-Michel Porret, me 
Gérard Salem, mer 
Fernand Seywert, me 
italo Sïmeone, me 
et collaborateurs du Départe
ment et des Services de 
Psychiatrie 

Augustin Besson, mer 15 CC 
avec la collaboration de 
Jean-Jacques Livio, po 
Claude Perret, po 
Patrice Guex, pas 
René Chioléro, mer 
Jean-Léopold Mîcheli, mer 
Marie-Denise Schaller, mer 

Jean-Jacques Livio, po 20 CC 
avec la collaboration de 
Germain Chapuis, po 
Nicolas de Tnbolet, po 
Michel Dutoit, mer 
Charles Gobelet, mer 
Pierre-François Leyvraz, mer 
Olivier Reinberg, mer 

Christian Hessler, pas 1 2 CC 
avec la collaboration de 
Pierre De Grandi, po 
FerdyJ. Le|eune, po 
R.-O. Minmanoff, po 
Jean-Claude Givel, pas 
Patrice Guex, pas 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Programme 
des cours 

Fulgencio Gomez, mer 
Hans|ôrg Weltï, me 

Cours à option 

Séminaires interfacu taires d'éthique biomédicale Jacques Diezi, po 1 2 S Séminaires interfacu taires d'éthique biomédicale 
Claude Perret, po 
Jean-Pierre Wauters, po 

Génétique médicale Graziano Pescia, po 1 6 C 

Orthopédie Jean-Jacques Livio, po 9 C 

Diagnostic en chimie clinique Claude Bachmann, pas 4 C 

Auscultation pulmonaire Philippe Leuenberger, po 2 C 

Médecine sociale et préventive Fred Paccaud, po 6 S 

Initiation à la lecture d'un article médical Bernard Rossier, po 8 S 
Jérôme Bïollaz, mer 

Immunologie clinique et allergologie Philippe-Charles Frei, po 4 C 
Enseignement informatif sur Jacques Diezi, po 1 0 C 
les médecines parallèles 
Bio matériaux Patrick Aebischer, po 30 C 

et collaborateurs de l'EPFL 

Epïdémiologie infectieuse Patrick Francioli, po 8 C 

Histoire de la médecine Vacat 18 C 

Année d'études à option 
Année d'études à option (dix mois de stages). Le programme des stages de 
chaque étudiant est établi selon les préférences de ce dernier. Les Facultés de mé
decine de Genève et de Lausanne tiennent à jour un catalogue des places de stage 
en Suisse romande. Renseignements auprès du Secrétariat de l'Enseignement pré-
et postgradué. 



Programme 
des cours 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Examen final 
2* et 3* parties 

F*-

1 

6 E A N N É E 

Clinique chirurgicale Germain Chapuis, po 
avec la collaboration de 
Patrick Aebischer, po 
Michel Gillet, po 
Hans-jûrg Leisinger, po 
Ferdyj. Le|eune, po 
Jean-Jacques Livio, po 
Nicolas de Tribolet, po 
Jean-Claude Give!, pas 
Augustin Besson, mer 
Mohamed Boumghar, mer 
Marco Merlïnï, mer 
François Mosimann, mer 
Olivier Reinberg, mer 

1 0 2 C 

Séminaires de chirurgie Germain Chapuis, po 20 S Séminaires de chirurgie 
avec la collaboration de 
Michel Gillet, po 
Hans-Jurg Leisinger, po 
Jean-Jacques Livio, po 
Nicolas de Tnbolet, po 
O ivier Reinberg, mer 

Clinique dermato-vénéréologique Edgar Frenk, po 20 C 

Clinique ophtalmologique Michel Gonvers, pas 18 C Clinique ophtalmologique 
Aubin Balmer, mer 
Nicolas Ducrey, mer 
Ruggero Faggioni, mer 
Leonidas Zografos, mer 

Médecine sociale et préventive Fred Paccaud, po 36 C Médecine sociale et préventive 
avec ia collaboration de 
Patrick Francioli, po 
Heikki Savolainen, po 
Marcel-André Boillat, pas 
Fabio Levî, pas 
Bernard Burnand, mer 
Jean Martin, mer 

Economie de la santé Fred Paccaud, po 
avec la collaboration de 
Jean-Pierre Danthïne, po 
Alberto Holly, po 
Roger Darioii, pas 

18 C 

Clinique pédiatrique André Calame, po 
Jean-Pierre Guignard, po 
Jean-Marie Matthieu, po 
Thierry Deonna, pas 
Daniel Beck, mer 
Claire-Lise Fawer, mer 
Jean-Léopold Micheli, mer 
Maurice Payot, mer 
Bernard Pelet, mer 
Michel Roulet, mer 
et collaborateurs 

58 C 

Médecine de catastrophe Germain Chapuis, po 1 2 C Médecine de catastrophe 
et collaborateurs 

Clinique neurologique Franco Reglî, po 26 C Clinique neurologique 
avec la collaboration de 
Gilbert Assal, po 
Paul-André Despland, pas 

Clinique de rhumatologie et réhabilitation Alexander K.-L So, po 38C Clinique de rhumatologie et réhabilitation 
avec la collaboration de 
Jean-Charles Gerster, pas 

Séminaires de pathologie Vacat 54 S Séminaires de pathologie 
Michel Campiche, pas 



:SË2£J UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

SS F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Programme mî 
des cours FJFÏ 

6* ANNEE (SUITE) 

•"•"IN 

i 

Médecine légale 
(y. c travaux en petits groupes] 

Clinique oto-rhino-laryngologique 

Clinique gynécologique et obstétricale 

Nosologie et thérapie psychiatriques [psychiatrie 
d'adultes, psychiatrie d'enfants et d'adolescents, 
psychogériatrie et neuropsychologie) 

Psychiatrie clinique 

Médecine interne [clinique et policlinique médic], 
pharmacologie clinique et thérapeutique médicale 
[enseignement coordonné) 
et collaborateurs de la PMU et du 
Département de médecine interne 

Claude-Yves Genton, pas 
Robert-Charles Janzer, pas 
Prosper Anani, me 
Françoise Delacrétaz, mer 
Louis Guillou, mer 
Charlotte Fontollîet, me 
Emilia Saraga, me 
et collaborateurs 

Vacat 40 C 
Thomas Krompecher, mer 
Conception Brandt, me 
Laurent Rivier, me 

Philippe Monnier, po 42 C 
FerayJ Lejeune, po 
Patrick Hohlfeld, pas 26 C 
Pierre-Jean Ditesheim, me 
Marc Germond, me 
Sylvain Meyer, mer 
Hansprg Welti, me 
et collaborateurs 
Gilbert Assal, po 50 C 
Henri Dufour, po 
François Ferrera, po 
Olivier Halfon, po 
Jean Wertheimer, po 
François Ansermef, pas 
Edmond Gilliéron, pas 
Patrice Guex, pas 
Pierre Baumann, mer 
Elisabeth Fivaz, mer 
Jean-Michel Porret, me 
Gérard Salem, mer 
Fernand Seywert, me 
et collaborateurs du Départe
ment et des Services de 
Psychiatrie 

Henri Dufour, po 28 C 
François Ferrera, po 
Olivier Halfon, po 
Jean Wertheimer, po 
François Ansermet, pas 
Edmond Gillîéran, pas 
Jacques Besson, me 
Michel Gaillard, me 
Jean-Michel Porret, me 
Fernand Seywert, me 
Iralo Sïmeone, me 
et collaborateurs du Départe
ment et des Services de 
Psychiatrie 

Peter Burckhardt, po 96 C 
André L Blum, po 
Philippe-Charles Frei, po 
Michel-Pierre Glauser, po 
Lukas Kappenberger, po 
FerdyJ Lejeune, po 
Philippe Leuenberger, po 
Pascal Nicod, po 
Claude Perret, po 
Marc Schapira, po 
Jean-Pierre Wauters, po 
Jérôme Biollaz, mer 



Programme 
des cours 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

6 E A N N É E (SU I TE) 

Séminaires de médecine interne Peter Burckhardt, po 
Pascal Nicod, po 
Alain Pécoud, po 
et collaborateurs 

12 S 

Médecine générale 
avec la collaboration de médecins praticiens 

Alain Pécoud, po 6 C 

Séminaires de radiologie 
[enseignement par groupes) 
et collaborateurs du Service de radiodiagnostic 

Pierre Schnyder, po 
Axel Essinger, pas 
Christian Hessler, pas 

27 S 

Diagnostic en chimie clinique Claude Bachmann, pas 4 C 

L ISTE D E S C O U R S DE PR IVAT-DOCENT5 

Aubin BALMER 
Laurent BARRELET 
Pierre BAUMANN 
Jean-Daniel BAUMGARTNER 
Daniel BECK 

Jean-Pierre BERGER 
Kamel P. BESSEGHIR 
Augustin BESSON 
Jérôme BIOLLAZ 

Angelika BISCHOF DELALOYE 
Julien BOGOUSSLAVSKY 
Georges-Antoine BOREL 
Mohamed BOUMGHAR 
Franz BUCHEGGER 

Bernard BURNAND 
Michel BURNIER 
René CHIOLÉRO 
Stéphanie CLARKE-HOSEK 

Peter CLARKE 
Françoise DELACRÉTAZ 
Michel André DUCHOSAL 
Nicolas DUCREY 
Michel DUTOIT 

Bertrand DUVOISIN 
Jean-François ENRICO 
Claire-Lise FAWER 

François FEIHL 

Jean-William FITTING 

Elisabeth FIVAZ 
Martin F ROMER 
Jean-Patrice GARDAZ 
Charles GOBELET 

Claude GODARD 
Fulgencio GOMEZ 

Ophtalmo-pédiatrie 
Chimiothérapie des tumeurs solides 
Recherches biologiques en psychiatrie 
Urgences en maladies infectieuses 
Hémafo-oncolocjîe pédîatrique' 
de l'oncogène a la communication 
Les comas métaboliques 
Rein et médicaments 
Chirurgie générale d'urgence - recherche appliquée 
Facteurs modifiant la cinétique 
et les effets des médicaments 
Application des radio-isotopes en médecine d'urgence 
Urgences en neurologie 
Maladies fonctionnelles dîgestives 
Pathologie chirurgicale du médiastin 
Les anticorps monoclonaux dans la détection, 
la surveillance et le traitement du cancer 
Epidémiologie clinique 
Le rein: cible et cause de l'hypertension artérielle 
Médecine intensive chirurgicale 
De l'organisation fonctionnelle du cortex cérébral 
aux fonctions cognîtives 
Développement du système nerveux 
Hématopafhologïe 
Immuno-hématologie et médecine de transplantation 
Pathologie de l'orbite 
Pathologie orthopédique du rachîs de l'enfant 
et de l'adolescent 
Imagerie de la sphère O R.L 
Médecine d'urgence extra-hospitalière 
Développement des nouveau-nés à risque: techniques 
d'investigations de la naissance à cinq ans 
Physiopafhobgîe cardio-pulmonaire appliquée 
à la médecine intensive 
Exploration fonctionnelle dans 
l'insuffisance respiratoire 
Lo communication non verbale en clinique 
De l'arythmie cardiaque bonale à ia mort subite 
Techniques spéciales en anesthésiologie 
Pathologie musculo-iendineuse (surcharge -
inflammation] et technique de rééducation 
Pédiatrie générale ambulatoire pour le futur praticien 
Clinique des affections de l'axe 
hypotnalamo-hypophysogonadique 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Programme 
des cours 

L I S T E D E S C O U R S D E P R I V A T - D O C E N T S (SU I TE) 

Rose-May GUIGNARD 
Daniel HOHL 

Jean-Pierre HORNUNG 

Patrick 1YNEDJIAN 
Michel JAEGER 

Pau! JANECEK 

Cornélius Victor JONGENEEL 
Martine JOTTERAND 
Hans KNECHT 

Thomas KROMPECHER 

Egbert O. KRUITHOF 

Thierry KUNTZER 

Pierre-François LEYVRAZ 
Serge LEYVRAZ 
Pierre-William LOUP 

Gaston-François MAILLARD 
Mary-Louise MARCODUTOIT 
Jean MARTIN 

Odette MASSON 
Marco MERLINI 

Reto Antoine MEULI 

Sylvain MEYER 

Jean-Léopold MICHELI 
Michel MONOD 
François MOSIMANN 
Jurg NUSSBERGER 
Roland OBERSON 
Maurice PAYOT 
Bernard PELET 
Lalaonirina RAKOTOMANANA 
Patrick RAVUSSIN 
Olivier REINBERG 
Marianne REYMOND 

Beat RIEDERER 
Eric ROUILLER 

Michel ROULET 
Gérard SALEM 
Marie-Denise SCHALLER 
Urs SCHERRER 
Laurent SCH1LD 

Yves SCHUTZ 
Dominique SCHWANDER 
Philïpp H. SHAW 
Bernard SORDAT 
François SPERTINI 

Chirurgie de la main et microchirurgie reconstructîve 
La biologie moléculaire de l'épiderme 
et les troubles de la kératinîsation chez l'homme 
Les neurotransmetteurs dans les voies 
et centres du système nerveux central 
Médecine moléculaire du diabète sucré 
Les troubles de la conduction inrra-cardiaque 
et leur traitement 
Traitement micro-chirurgical de la stérilité d'origine 
uîéro-tu bo-ova rien ne 
Immunogénêlique moléculaire - aspects médicaux 
Cytogénétique et cytotaxonomie 
Mécanismes moléculaires de la pathogenèse 
des hémopafhies malignes 
Les problèmes médico-légaux dans la pratique 
quotidienne 
Protéolyse extracellulaire Régulation et 
conséquences pathophysiologiques 
Neuropathies focales, plexopathies 
et syndromes radiculaires 
Pathologie ligamentaire et dégénérative du genou 
Evolution des traitements de chimiothérapie 
Investigations nécessaires et superflues en 
chirurgie digestive 
Plastîes et reconstructions orbito-palpébraies 
Audiophonologie et phoniatrie 
Problèmes de santé publique et leurs implications 
éthiques 
Eliopafhogénïe et prévention en pédopsychiatrie 
Techniques de chirurgie générale utilisant 
l'implantation de matérieïetde dispositifs artificiels 
Principes de base et applications de l'imagerie 
numérique en radiologie 
Le diagnostic et ie traitement de l'incontinence urinaire 
et des troubles statiques des organes pelviens 
chez la femme 
Pédiatrie d'urgence 
Chapitres de mycologie médicale 
Aspects chirurgicaux de la transplantation d'organes 
Biochimie du système cardiovasculaire 
Radiologie de l'orbite et de son contenu 
Chapitres choisis de cardiologie pédiatrique 
Problèmes d'allergie et d'immunologie chez l'enfant 
Biomécanique de l'appareil locomoteur 
Anesthésie et réanimation neurochirurgicales 
Traumatologie pédiatrique 
La neuroendocrinologie des fonctions reproductrices 
et thyroïdiennes: aspects expérimentaux et cliniques 
La structure et ies fonctions du squelette cellulaire 
Voies auditives centrales : codage de l'information 
acoustique (comparaisons avec d'autres modalités 
sensorielles] 
Nutrition pédiatrique 
L'approche thérapeutique de la famille 
Médecine intensive 
Régulation réflexe du système cardio-vasculaire 
Les canaux ioniques membranaires: aspects 
pharmacologiques et biophysiques 
Bases physiologiques de la nutrition 
Perfusions et nutrition intraveineuses 
Gènes suppresseurs de tumeur 
Le phénotype tumoral invasif et métastasîque 
Les maladies de système 



Programme 
des cours 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

LISTE DES COURS DE PRIVAT-DOCENTS (SUITE) 
Luc TAPPY 

Daniel THIÉBAUD 

Gustave TURIN! 
Antoine USKÉ 
Jean-François VALLEY 

Guy VAN MELLE 
Vladimir VON FLIEDNER 
Pierre DE WERRA 
Ferdinand WULLIEMiER 

Bertrand YERSIN 
Leonidas ZOGRAFOS 

Physiologie et physiopaihologie du métabolisme 
glucidique 
Physiopathologie et diagnostic des affections 
du métabolisme phospho-calcique: interfaces de la 
biologie cellulaire osseuse et de l'endocrinologie 
Urgences hospitalières en médecine interne 
Sémiologie neuroradiologique 
Eléments de dosimétrïe, de radioprotection et de 
physique radïologique 
Statistiques: une introduction biomédicale 
Immuno-oncologie expérimentale et clinique 
Diagnostic différentiel en néphrologie clinique 
Les stades de développement bio-psycho-spi rituel s de 
l'être humain, leurs états de conscience 
correspondants, leurs troubles et leurs thérapeutiques 
Alcool et médecine 
Oncoiogie oculaire de l'adulte et pathologie 
maculaîre 

Abréviations utiliséesE 

m 
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^ - -CQURL ĴTÉGRÉ& ~ 21 ̂  G ^ 11 
. SÉMINAIRE- ** ••*-"•< * 
; - TRCWÀÛX JTFATIQUES I -. J 
• *; ÊR̂GNEMENT LL̂RÏFDÛTNICILADET 



Adresses ut i les 
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F A C U L T É D E M É D E C I N E 

RESPONSABLES ADRESSE TEL FAX 

Décanot .-• 

Institut d'anatomie 

Institut de biochimie \ 

Institut d'histologie I 
et embryologie 

Institut de pharmacologie 
et toxicologie 

Institut de génétique \ 
et biologie microbiennes 

Centre de microscopie 
électronique 

Institut de physiologie J 

Laboratoire de biologie £ 
moléculaire J-

Centre hospitalier • 
universitaire vaudois (CHUV}\ 

Fédération des 
Médecins suisses (FMH) 

PROF. CLAUDE PERRET, DOYEN 

!!! Dès le 105.96: 

RUE DU BUGNON 9 
1005 LAUSANNE 
Rue du Bugnon 21 

692 5001 69250 05 

PROF. JEAN-CHARLES CEROTTÎNI, VITE-DOYEN (COMM. DE LA RECHERCHE) 69250 06 692 5005 

PROF ASSOCIÉ PATRICE GUEX, VICE-DOYEN (AFFAIRES ESTUDIANTINES) „ 6925009 692 50 05 

PROF. ERIC JEQUIER, VICE-DOYEN {CENTRE DES SCIENCES MÉDIC. DE BASE) 692 5000 69250 05 

PROF. JEAN-PIERRE WAUTERS, VICE-DOYEN (COMM. DE L'ENSEIGNEMENT) 692 5003 692 50 05 

PROF, ASSOCIÉ B. WAEBER (ADJOINT PÉDAGOGIQUE) „ 6925014 692 5005 

DR R. BONVIN (ASSISTANT PÉDAGOGIQUE) - 69250 14 692 5005 

DR G. DEL GÎDUDICE (ADJOINT SCIENTIFIQUE) 692 50 13 69250 05 

M™ GISÈLE MARADAN, ADJOINTE DE FACULTÉ - 692 5007 69250 05 

MME MARIE-LOUISE BALDUCCI (SECRÉTARIAT DU DÉCANAT) n 692 5000 692 5005 

MME AGNÈS DANZÉ (ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - THÈSES) 6925010 692 5005 

MMB MONIQUE PEDROLI (SEA. DE L'ENSEIGNEMENT PRÉ- ET POSÎGRODUÉ) „ 69250 11 692 5005 

MME LAURENCE REBEKSECR DE L'ENSEIGNEMENT PRÉ- ET POSTGRADUÉ) • 692 5009 692 50 05 

PROFESSEURS ASSOCIÉS JOSEF DORR ET GIORGIO INNACENTI, 
DIRECTEURS 

RUE DU BUGNON 9 
1005 LAUSANNE 

69251 00 692 51 05 

PROFESSEUR CLAUDE BRON, DIRECTEUR BOVERESSESL55 1 69257 00 
1066 EPALINGES 

692 57 D5 

PROFESSEUR BERNARD DROZ, DIRECTEUR RUE DU BUGNON 9 
1005 LAUSANNE 

692 5250 692 52 55 

PROFESSEUR BERNARD ROSSIER, DIRECTEUR RUE DU BUGNON 27 
1005 LAUSANNE 

692 53 50 692 53 55 

PROFESSEUR DIMITRI KARAMATA, DIRECTEUR CÉSAR-ROUX 19 
1005 LAUSANNE 

320 6075 32060 78 

PROFESSEUR JACQUES DUBOCHET, DIRECTEUR RUE DU BUGNON 27 
1005 LAUSANNE 

6925050 692 50 55 

PROFESSEUR ERIC JEQUIER, DIRECTEUR RUE DU BUGNON 7 
1005 LAUSANNE 

69255 00 692 55 05 

PROFESSEUR ASSOCIÉ DIETER HAAS, DIRECTEUR BÂTIMENT DE BIOLOGIE 
1015 LAUSANNE 

692 5631 692 5635 

CENTRAL TÉLÉPHONIQUE RUE DU BUGNON 46 
1011 LAUSANNE 

3141111 314 55 00 

CENTRAL TÉLÉPHONIQUE EJFENSÎRASSE 18 
3000 BERNE 6 

*351 5543 *351 55 77 

Tous les indicatifs: 021, sauf *: 031 
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D€ 
LAUSANN€ 

iIlL lyjmiiy 
CENTRE DE 
FORMATION 
DES MAÎTRES 
D'ÉDUCATION 
PHYSIQUE (CFMEP) 

DéfiniHon des études 
offertes ou CFMEP 

LE CENTRE DE FORMATION DES MAÎTRES D'ÉDUCATION PHYSIQUE (CFMEP) A POUR BUT DE FOR
MER DES ENSEIGNANTS D'ÉDUCATION PHYSIQUE. SES ÉTUDIANTS SONT RÉGULIÈREMENT IMMATRI
CULÉS À L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE. 
A MOYEN TERME, LE CFMEP SERA RATTACHÉ À L'UNE DES FACULTÉS DE L'UNIL II S'INSÉRERA 
DANS UN «INSTITUT DES SCIENCES DU SPORT ET DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE» À CRÉER. IL REDÉFINI
RA SA VOCATION ET SES ENSEIGNEMENTS DANS LE BUT DE PROPOSER DES ÉTUDES EN SCIENCES 
DU SPORT. 

Titre décerné DIPLÔME FÉDÉRAL N° 1 DE MAÎTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE 
bit-H 



Organisat ion 
des études 
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CENTRE DE FORMAT ION DES MAÎTRES D 'ÉDUCATION PHYS IQUE (CFMEP) 

Epreuves d'admission 

1 & et 2e années 

3e année 1 

Contrôle des études 

Avertissement aux étudiants 
porteurs d'une maturité 

L'admission à ia formation dispensée au CFMEP est conditionnée par la réussite d'un 
examen préalable d'aptitudes physiques portant sur les disciplines suivantes: athlétis
me • gymnastique aux agrès • éducation du mouvement • natation et plongeon • 
jeux (basketball, volleyball, handball, football) • ski alpin • ski de fond • patinage. 
Ces épreuves se déroulent en mars et avril. 
Délai d'inscription au CFMEP: 15 janvier. 

Les cours se déroulent sur 4 semestres; seule la 1 r e année est à plein temps. Les exa
mens ont lieu à la fin des semestres. Les camps et les stages de perfectionnement ont 
lieu pendant les vacances universitaires. 

6 à 8 heures d'enseignement hebdomadaire le jeudi. Formation pédagogique, 
stages, réalisation d'un mémoire, fin des examens. 

Les cours théoriques sont ponctués par un examen oral ou écrit. 

La formation pédagogique est sanctionnée par un examen oral de méthodologie. Les 
candidats sont évalués dans trois leçons d'éducation physique. 

Toutes les branches pratiques font l'objet d'un examen. 

Les candidats doivent présenter un mémoire (travail de recherche sur un sujet en rap
port avec les branches théoriques, pédagogiques ou pratiques). 

Conformément au Règlement du 2 6 octobre 1 9 7 7 concernant le brevet pour l'ensei
gnement de l'éducation physique, les porteurs d'une maturité doivent obtenir un 
double titre afin de pouvoir être nommés dans le canton de Vaud. Ce double titre 
comporte le Diplôme fédéral N ° 1 de maître d'éducation physique, accompagné 
d'une licence de l'Université de Lausanne conduisant à l'enseignement ou du brevet 
d'instituteur. 

Aux candidats qui souhaitent obtenir ce double titre, il est recommandé de commen
cer leurs études à l'Ecole normale ou en Faculté. 

Organisation des études couplées 
avec une licence ès lettres 

ou es sciences 

Séminaire pédagogique (SPES) [ 

Débouchés professionnels 

Renseignements \ 

Des contrats d'études individualisés et annuels sont établis entre l'étudiant et la di
rection du CFMEP et transmis à la Faculté des lettres ou à celle des sciences. Pour au
tant qu'il soit admis au Centre, l'étudiant choisit deux autres branches en Faculté des 
lettres, ou ia licence ès sciences pour maîtres d'éducation physique comprenant deux 
certificats dont l'un est le Diplôme fédéral de maître d'éducation physique. 

Les licenciés désirant enseigner dans les écoles publiques vaudoises des branches de 
leur programme de licence doivent s'incrire au séminaire pédagogique de l'enseigne
ment secondaire (SPES) du canton de Vaud afin d'obtenir le Brevet d'aptitude à l'en
seignement secondaire. 

Maître d'éducation physique dans l'enseignement primaire ou secondaire. Les diplô
més universitaires peuvent enseigner des branches de leur programme de licence pa
rallèlement à l'éducation physique. 

Centre de formation des maîtres d'éducation physique 
de l'Université de Lausanne 

1 0 1 5 Lausanne/Dorigny 

Tél. 0 2 1 6 9 2 2 1 8 0 (le matin) 



Programme 
des cours 
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C E N T R E D E F O R M A T I O N D E S M A Î T R E S D ' É D U C A T I O N P H Y S I Q U E (CFMEP) 

Branches théoriques 

Formation 
pédagogique 

Branches pratiques 

F O R M A T I O N E N T R O I S A N S 

Anatomie Dr Beat Riederer 

Biologie sportive Dr Rainer Bielïnski 

Biomécanique Vacat 

Histoire EP et sport Dr Arturo Hotz 

Méthodologie Luc Diserens 

Psysiologie et travaux pratiques Dr Françoise Schenk 

Psychologie et pédagogie de l'EPS Anne Porterai 
Science du mouvement Arturo Hotz 

Théorie de l'entraînement Georges-André Carrel 
Théorie de l'éducation physique Marco Astoifi 

Responsable Luc Diserens 

Didactique 1-3 Pierre-Alain Blanc 

Didactique 4-6 Jean-Pierre Sterchi 

Didactique 7-9 Alain Mermoud 

Didactique 10-1 3 et apprentis Jean Aellen 

Didactique des |eux Alain Mermoud 
Jeux scolaires Pierre-Alain Blanc 

Classes d'application Alain Mermoud 
Enseignement compl. 3 e année 
Stages à temps partiel durant les deux dernières années 

Athlétisme Pierre-André Pasche 

Baskefball Etienne George 

Education du mouvement Rose-Marie Repond 

Football Alain Mermoud 
Gymnastique aux agrès Jean-Marc Gilliéron 

Gymnastique posturale Sylvain Isler 

Handbo Michel Jaton 

Hockey sur glace Georges-Claude Rochat 
Moyens audiovisuels Philippe Bossard 

Musculation Pierre Meylan 

Natation - plongeon Jean-Luc Cattin 

Patinage Doris Bill 

Course d'orientation Pierre Meylan 

Secourisme Pierre-Alain Francey 

Ski alpin Eric Loye 

Ski de fond Christophe Botfield 

Snowboard Marco Astoifi 

Volleyball Georges-André Carre 
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A N N E X E 

Adresses 
ut i les 

RESPONSABLES ADRESSE T E L FAX 

R e c t o r a t 

S e c r é t a r i a t g é n é r a l f j t f 

Professeur Eric JUNOD, recteur BRA, 1015 Lausanne 6 9 2 2 0 1 1 6 9 2 2 0 1 5 

Professeur Pascal BRIDEL, vke-reûevr 
(Finances, informatique, bâtiments) 

BSA, 1015 Lausanne 6 9 2 2 0 6 1 6 9 2 2 0 1 5 

Professeur Oscar BURLET, vice-recteur 
(Enseignants, enseignement et recherche, formation continue) 

BRA, 1015 Lausanne 6922041 692 2015 

Professeur Jacques DIEZI, vice-recteur 

(Affaires internationales) 
(Affaires étudiantes) 

BRA, 1015 Lausanne 69220 21 
6922021 
692 2031 

6922005 
692 2005 
692 20 15 

S e r v i c e s c e n t r a u x g » , 

S 

D i r e c t i o n a d m i n i s t r a t i v e *Tfi 

A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e - J E 

M. Peter Schôpf, secrétaire général BRA, 1015 Lausanne 69220 50 6 9 2 2 0 1 5 

Centre audiovisuel (CAV) 
M. Jérôme Grosse 

Bâtiment central 
1015 Lausanne 

692 2270 6 9 2 2 2 7 5 

Centre informatique (CI) 
M Pascal Jacot-Guillarmod 

Route de Chavannes 33 
1007 Lausanne 

6 9 2 2 2 0 0 6 9 2 2 2 0 5 

Chancellerie (enseignants et enseignements) 
M m e Claire Droulez, adjointe 
M m e Maryse Winzenrîed 

BRA, 1015 Lausanne 69220 42 

692 2040 

692 2015 

69220 15 

Planification 
M. Pierre Mingord, adjoint 

BRA, 1015 Lausanne 69220 36 692 20 15 

M. Jean-Paul Dépraz, directeur administratif BRA, 1015 Lausanne 69223 00 692 2305 

Gestion du personnel 
M. Christian de Trey, adjoint administratif 

BRA, 1015 Lausanne 69223 10 692 2305 

Comptabilité 
M. Frédéric-François Grognuz, responsable 

BRA, 5015 Lausanne 6922320 692 23 05 

Bâtiments et travaux (gestion des locaux et transports) 
M. Pierre-Alain Meyer, responsable 

BRA, 1015 Lausanne 692 26 10 692 24 05 

Bâtiments et travaux (exploitation technique) 
M. Istvan Moksay, responsable 

BRA, 1015 Lausanne 692 24 00 692 2405 

Bâtiments et travaux (intendance) 
M. Jean-Claude Dufoit, intendant 

BRA, 1015 Lausanne 692 26 20 6 9 2 2 4 0 5 

Bâtiments et travaux (aménagements extérieurs) 
M. Yves Chuoi, responsable 

Ferme La Mouline 
1015 Lausanne 

692 26 00 692 2605 
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i A N N E X E 

ADRESSE TEL* FAX 

I n s t i t u t i o n s p r o c h e s 

o u a s s o c i é e s 

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE 
(BOJ) 

BÂTIMENT CENTRAL 
10IS LAUSANNE 

6924802 6924845 

CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE 
(CEDIDAC) 

BFSHI 
1015 LAUSANNE 

6922850 69228 55 

CENTRE D'ÉDUCATION PERMANENTE 
(CEP) 

BÂTIMENT DE PHARMACIE 
1015 LAUSANNE 

69111 31 6911133 

ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE 
(EPFL) 

1015 LAUSANNE 693 11 11 693 43 80 

FONDATION JEAN MONNET POUR L'EUROPE ET 
CENTRE DE RECHERCHES EUROPÉENNES 

FERME DE DORIGNY 
1015 LAUSANNE 

692 20 90 6922095 

INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ 
(ISDC) 

DORIGNY 
1015 LAUSANNE 

69249 11 69249 45 

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE 
(IDHEAP) 

MALADIÈRE 21 
1022 CHAVANNES 

691 06 56 691 08 88 

INSTITUT LUDWIG DE RECHERCHE SUR LE CANCER BOVERESSES 155 
1066 EPAFINGES 

692 5966 69244 74 

INSTITUT SUISSE DE RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR LE CANCER 
(ISREC) 

BOVERESSES 155 
1066 EPALINGES 

69258 58 692 6933 

INTERNATIONA] INSFRTUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT 
(IMD) 

CH. DE BELLERIVE 23 
1001 LAUSANNE 

6180111 618 0707 

A d r e s s e s d i v e r s e s BUREAU DE CONSTRUCTION DE L'UNIVERSITÉ À DORIGNY 
(BUD) 

CHÂTEAU DE DORIGNY 
1015 LAUSANNE m 5361 

COMMISSION LOCALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
(FONDS NATIONAL) 

BEP 
1015 LAUSANNE 

69220 80 69220 85 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES 
(DIPC) 

RUE DE LA BARRE 8 
1014 LAUSANNE 

316 3502 31635 06 

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS D'ÉTUDIANTS 
(FAE) 

BFSHI 
1015 LAUSANNE 

69225 91 692 25 92 

FONDATION MAISONS POUR ÉTUDIANTS AV. DE RHODANIE 64 
1007 LAUSANNE 

617 81 54 

OFFICE CANTONAL DES BOURSES D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE CH.DEMORNEX38 
1003 LAUSANNE 

316 3370 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE VAUDOISE 
(SAV) 

],AV. MONLBENON 
1002 LAUSANNE 

31283 31 31277 21 


