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L e m o t d e 
b i e n v e n u e d u 

r e c t e u r 

Née de l'Académie fondée en 1537 , l'Université de Lausanne (UNIL) est 
aujourd'hui une institution moderne qui, avec sa voisine l'Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne [EPFL], constitue un vaste ensemble d'enseignement 
supérieur et de recherche de pointe, de portée non seulement lausannoise et 
vaudoise, mais aussi romande, nationale et internationale. 

Forte de sept facultés (théologie, droit, lettres, sciences sociales et politiques, 
hautes études commerciales, sciences et médecine), l'Université de Lausanne 
est une université complète. Elle accueille près de 10'OOO étudiants et 2'200 
chercheurs. Les contacts entre étudiants et professeurs ainsi que 
l'interdisciplinarité y sont favorisés 

L'Université de Lausanne est établie sur trois sites, dont celui de Dorigny, situé au 
bord du Lac Léman, magnifique domaine forestier et agricole dont la beauté 
aurait inspiré à Pieter Brueghel l'Ancien le paysage de son chef d'oeuvre «Les 
Moissonneurs». C'est ici que sont installées les cinq Facultés des sciences 
humaines, ainsi que la Faculté des sciences. Afin d'exploiter au mieux les 
synergies, les instituts et centres de la Faculté de médecine sont quant à eux 
établis dans la région des hôpitaux, au cœur de la Ville de Lausanne, dans le 
quartier du Bugnon. Enfin les équipes de l'Institut de biochimie travaillent au 
Centre de recherche des Boveresses à Epalinges, sur les contreforts dujorat, 
dans le voisinage de l'ISREC et de l'Institut Ludwig. 

Privilégiée par sa position centrale en Suisse romande, l'Université de Lausanne 
adhère à un esprit de collaboration et d'ouverture : 

• Ouverture au niveau lausannois et vaudois tout d'abord, où l'UNIL est 
associée à plusieurs institutions de recherche de renom. 

• Ouverture au niveau lémanique avec un important projet de développement 
et de coopération avec l'Université de Genève et l'Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (en sus des diverses collaborations existant depuis 
plusieurs années). 

• Ouverture sur les plans romand et national ensuite: l 'UNIL coopère 
étroitement avec l'ensemble des Hautes Ecoles suisses et participe activement 
à de nombreux projets fédéraux. 

• Ouverture européenne et internationale enfin: l 'UNIL participe à de nombreux 
programmes et réseaux académiques visant au développement de la 
collaboration scientifique par-delà les frontières. 

Outil de formation doté de toutes les techniques de pointe, l'Université de 
Lausanne porte en elle les atouts d'un incomparable forum d'échanges 
participant pleinement au développement intellectuel, scientifique et 
économique de la ville, du canton et de la région qui l'abritent. 

Soyez les bienvenus dans l'un des centres universitaires les plus stimulants et les 
plus agréables de Suisse. 

Jean-Marc Rapp 

Recteur 
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7 F A C U L T É S E T É C O L E l 
9 1 1 

É S I 
fi."-
.4 V 

FACULTÉ DES SCIENCES 
16 SECTIONS (MATHÉMATIQUES, 
PHYSIQUE, CHIMIE, BIOLOGIE, 
SCIENCES DE LA TERRE, PHARMACIE) 

•20INS%FSEFLDIOFOÎOIRES 

ÉCOLE DES HEC 

'SCIENCES ACTUARIELLES 
1 MANAGEMENT 
' ECONOMIE POLITIQUE 
•INFORMATIQUE DE GESTION 
1 2 DÉPARTEMENTS 
1 6 INSTITUTS 

FACULTÉ DE DROIT 

• SCIENCES JURIDIQUES / 7 INSTITUTS 
• Institut de police scientifique et 

de criminologie (IPSO 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE 
• THÉOLOGIE PROTESTANTE 
• SCIENCES RELIGIEUSES 
» Institut romane des sciences bibliques 
' Institut romand de pastorale 
1 Département interfacultaire d'histoire et 
sciences des religions 

• Départementinierfacultaiie d'éthique 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

• CENTRE I: SCIENCES MÉDICALES DE BASE: 7 INSTITUTS 
1 CENTRE 11: 9 INSTITUTS ET SERVICES CLINIQUES 
'CENTRE III: CHUV 
• CENTRE IV: DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE 

FACULTÉ DES SSP 

SCIENCES POLITIQUES 
SCIENCES SOCIALES 
PSYCHOLOGIE 
SCIENCES DU SPORT ET DE 
'ÉDUCATION PHYSIQUE 

FACULTÉ DES LETTRES 

• 15 SECTIONS / 7 INSTITUTS / 2 DÉPARTEMENTS 
1 Ecole de français moderne (EFM) 

'Cours de vacances 

Q U E L Q U E 9 8 0 0 É T U D I A N T S 

D'où viennent-ils? $ 

Qu'étudient-ils? 

L * : 
OÊ/Ê 
WKÊ 
...... 

Ces chiffres ont été arrêtés en février 2000 • " 
(clôture du semestre d'hiver}. La provenance des .\ 1 

étudiants est établie d'après le domicile des 

parents au début des études. • \ 

CANTON D E VAUD: 4 9 4 2 ( 5 1 % ) 
CANTONS SUISSES (SANS VAUD): 3 3 2 7 (34%) 
ETRANGER: 1 4 8 9 ( 1 5 % ) 

LETTRES: 2 1 4 2 

S S P : 1 7 8 0 

MÉDECINE: 1548 

HEC 1544 

SCIENCES: 1 2 2 4 

DROIT: 8 1 0 

PHARMACIE: 2 1 0 

EFM: 2 0 7 

IPSC: 193 

THÉOLOGIE: 100 

• F 
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FACULTÉ D E THÉOLOGIE 

FACULTÉ D E DROIT 

Institut de police scientifique 
et de criminologie (IPSC) 

FACULTÉ D E S LETTRES 

Ecole de français moderne (EFM) 

FACULTÉ D E S SCIENCES 
SOCIALES E T POLIT IQUES ( S S P ) 

ECOLE D E S H A U T E S E TUDES 
COMMERCIALES ( H E C ) 

FACULTÉ D E S SCIENCES 

Section de pharmacie 

FACULTÉ D E M É D E C I N E 

• licence en théologie 
• licence ès sciences religieuses 

• Diplôme de spécialisation en théologie 
• Diplôme de spécialisation ès sciences religieuses 
• Doctorat en théologie 
• Doctorat ès sciences religieuses 

• licence en droit, MENTION «DROIT SUISSE» 
• licence en droit, MENTION «LÉGISLATION ÉTRANGÈRE» * 

• DEA en droit européen (LLM.) et en droit international 
économique 

• DEA de droit français, suisse et comparé de la consommation 
• DEA en droit des affaires 
• Doctorat en droit, DROIT SUISSE OU LÉGISLATION ÉTRANGÈRE 

• Licence en sciences forensiques • Diplômes postgrades en criminologie (DESS),en criminalis-
tique chimique (DEA),en expertise de documents (DEA) 

• Doctorat en sciences forensiques, en criminologie 

* Licence ès lettres EN PHILOSOPHIE, HISTOIRE, FRANÇAIS MODERNE ET MÉDIÉ
VAL, HISTOIRE ANCIENNE, ARCHÉOLOGIE, LATIN, GREC, ITALIEN, ESPAGNOL, AN
GLAIS, ALLEMAND, LANGUES 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 
MÊLHODES MATHÉMATIQUES 

• Diplômes de spécialisation 
• Doctorat ès lettres 

• Certificat de langue et culture françaises 
• Diplôme de langue et culture françaises 
• Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère 

• licence ès sàences politiques 
• Licence ès sciences sociales 
• Licence en psychologie, OPTION PSYCHOLOGIE GÉNÉRALE, OPTION ORIENTA

TION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 
• licence en sciences du sport et de l'éducation physique, OPTION LICEN

CE SSEP, OPTION ENSEIGNEMENT 
• Maîtrise ès sciences sociales * 
• Maîtrise ès sciences politiques * 

• Diplôme en nsyâoiogie, PSYCHOLOGIE GÉNÉRALE, PSYCHOLOGIE 
SCOLAIRE OU ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

• DEA en science politique 
• DEA en sociologie 
• DEA en ethnologie et anthropologie 
• DEA interuniversitaire en études genre 
• DE5S en psychosoaologie clinique 
• Diplôme européen d'études avancées en psychologie sociale 
• Doctomt 

• Licence en sciences économiques, MENTION «MANAGEMENT» 
• Licence en sciences économiques, MENTION «ÉCONOMIE POLITIQUE» 
• licence en sciences actuarielles 
• licence en informatique de gestion 
• Certificat d'études en management 
• Certificatd'études en management pouidiplômés d'écoles d'hôtellerie 

ou de tourisme 

• Diplôme postgrade en management (MBA) 
• Diplôme postgrade en sciences économiques (MSE) 
• Diplôme postgrade en informatique et organisation (MBI) 
• Diplôme postgrade en management international (MIM) 
• Diplôme postgrade en hnance et banque (MBE) 
• Diplôme postgrade en économie et en administration de la 

santé 
• Diplôme postgmde en gestion des technologies (MOI) 
• Doctorats en sciences économiques (ÉCONOMIE POLITIQUE, FI

NANCE OU MANAGEMENT), en informatique de gestion, en 
sciences actuarielles, en administration publique (COLLABORA
TION OVEC L'IDHEAP) 

• Licence es sciences 
• Diplôme de mathématicien 
• Diplôme de physicien 
• Diplôme de chimiste 
• Diplôme de biologiste 
• Diplôme de géologue 
• Diplôme d'ingénieur géologue 
• Diplôme en sciences naturelles de l'environnement 

• DEA lémanique en mathématiques 
• DEA en bioinformatique 
• DEA en chimie Genève-Lausanne 
• DEA multinational de chimie moléculaire 
• Diplôme postgrode en SYSTÉMATIQUE et gestion de h btodwtsM 
• Doctorat ès sciences 

• Diplôme fédéral de pharmacien 
• Diplôme universitaire de pharmacien 

• DESS en pharmacie hospitalière 
• Doctorat ès sciences pharmaceutiques 

• Diplôme fédéral de médecin 
• Diplôme de médecin de l'Université (CANDIDATS ÉTRANGERS) 
• Diplôme de médecin spécialiste de l'Université (CANDIDATS ÉTRANGERS) 

• Diplôme postgmde en économie et administration de la santé 
• Diplôme postgmde en ingénierie médicale 
• Doctorat en médecine 
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Immatriculation 
et inscription 

ES B u r e a u d e s i m m a t r i c u l a t i o n s 

e t i n s c r i p t i o n s - -

M * C o n c f ï t i o n s d ' i m m a t r i c u l a f î ô n , 

W ' w w w . u a i l . c h / i m m a t • 

L é g e n d e : 8 ^ . 

s e r v i c e à c o n t a c t e r • * 

Bs d o c u m e n t à c o m m a n d e r • 

s i t e I n t e r n e t • c o n s u l t e r ' 

L e s c o o r d o n n é e s p r é c i s e s ( a d r e s s e , « 

t é l é p h o n e , ' mail\se t r o u v e n t e n fin d e 

d o c u m e n t ( p p . 2 2 7 _ 2 3 0 ) . 

Pour s'immatriculer à l'Université de Lausanne, les candidats titulaires d'un diplôme de 
fin d'études suisse solliciteront leur inscription de préférence par Internet en remplissant 
le formulaire en ligne, à l'adresse suivante: http://www.unil.ch/dimmat. Les 
demandes écrites sont à adresser au Bureau des immatriculations et inscriptions. 
Les candidats titulaires d'un diplôme de fin d'études étranger enverront dans les délais 
une demande de dossier en vue d'une immatriculation, après avoir consulté les titres et 
exigences de l'UNIL. Le candidat accepté recevra une attestation d'admission à 
l'immatriculation, document indispensable à l'obtention d'un visa. Certains titres de fin 
d'études secondaires peuvent être reconnus sans pour autant être jugés équivalents à 
une maturité suisse: les candidats concernés doivent se soumettre, avant de commencer 
leurs études, à un examen d'admission qui a lieu en juin et en septembre à Fribourg 
pour toutes les universités suisses [5 matières: français, mathématiques, histoire et 2 
sujets à choix). Les étudiants étrangers qui sont dispensés de l'examen de Fribourg, 
maïs dont le français n'est pas la langue maternelle doivent se soumettre à un examen 
de français qui est éliminatoire, sauf s'ils sont titulaires de certains diplômes de français; 
cet examen a lieu avant le début des cours (octobre). 

Pour connaître la démarche détaillée de la procédure d'immatriculation, ainsi que les 
diplômes suisses et étrangers considérés comme équivalents à la maturité suisse, 
consultez la brochure "Conditions d'immatriculation" ou le site Internet. 

Déh a/s 
4 -

Équivalences | 

Taxes d'inscription /• 

Examen préalable 
Admission sans maturité 

L ^ . D é c a n a f ë . a e s F a c u l t é s • 

ï ' B u r e a u d e s i m m a t r i a i l a t i o n s e f 

.. . i n s c r i p t i o n s - * \ * 

La demande d'immatriculation, en format papier ou électronique, doit impérativement 
parvenir au Bureau des immatriculations, dans les délais suivants: 
• Avant fe 1 e r juin pour les Facultés de théologie et de droit, l'Institut de police 

scientifique et de criminologie (IPSC), la Faculté des lettres, l'Ecole de français 
moderne (EFM), la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP), l'Ecole des 
hautes études commerciales (HECJ et la Faculté des sciences, y compris !a Section 
de pharmacie. 

• Avant le 15 janvier (semestre d'été) pour les étudiants en droit allemand uniquement. 
• Avant le 15 février pour la Faculté de médecine: la préinscription est impérative et 

doit parvenir auprès du Secrétariat de la Conférence universitaire suisse à Berne 
(formules disponibles auprès du Bureau des Immatriculations et inscriptions). 

Attention! Les délais mentionnés peuvent changer d'une année à l'autre. Se renseigner 
auprès du Bureau des Immatriculations. 

Les étudiants désirant obtenir des équivalences pour leurs études universitaires 
antérieures demanderont la formule adéquate lors du dépôt de la demande 
d'immatriculation. 

Tous les étudiants régulièrement immatriculés sont astreints au paiement des taxes 
universitaires. Au début de chaque semestre, les étudiants reçoivent un bulletin de 
versement semestriel, qui après paiement, fait office d'attestation d'inscription. 
• Droits d'inscription semestriels de Fr. 450.- (pour toutes les facultés et écoles) 
• Taxes d'examen de Fr. 50.- (sauf médecine et pharmacie) 
• Taxes semestrielles de Fr. 60.- [Bibliothèque, sports, prime d'assurance invalidité 

complémentaire, etc). 
Ces tarifs ne s'appliquent pas aux diplômes postgrades: min. Fr 2000.- par an, 
environ Fr. 15 000- pour le MBA. 

Les candidats titulaires d'un diplôme non conforme aux titres exigés peuvent subir, sous 
certaines conditions, un examen préalable d'admission dans les facultés ou écoles 
suivantes: Faculté de théologie, Faculté des lettres, Faculté des sciences sociales et 
politiques [SSP), Ecole des hautes études commerciales (HEC), Faculté des sciences 
Pour tout renseignement (conditions quant à la nationalité, l'âge ou la formation 
antérieure) ou inscription à cet examen, l'étudiant s'adressera directement à la faculté 
ou école choisie. 

S ' i n s c r i r e à l'UNIL j 

http://www.uail.ch/immat
http://www.unil.ch/dimmat
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Changement de faculté 
ou transfert d'université 

Admission aux programmes 
de 3ème cycle (postgrades, Master) 

Admission au doctorat 

Auditeur 

la réussite de l'examen préalable ne donne accès qu'à la faculté ou école concernée. 
Aucun transfert ultérieur ne sera accepté. Les candidats déposeront, dans tes délais 
impartis, une demande d'tmmatnculalion auprès du Bureau des immatriculations. 

Changer de faculté ou d'université est possible uniquement pendant le semestre d'hiver, 
la demande doit être transmise à l'autorité compétente dans les délais suivants: 
• CHANGEMENT DE FACULTÉ OU ÉCOLE (étudiants déjà immatriculés à l'UNIL)- le formulaire 

doit parvenir au Bureau des immatriculations et inscriptions AVANT le 3 1 OCTOBRE pour 
les étudiants inscrits au semestre d'été précédent et AVANT LE 1 E R DÉCEMBRE pour les 
nouveaux étudiants (délais spéciaux pour les transferts en médecine et en 
pharmacie). 

• CHANGEMENT DE SECTION OU DIPLÔME une demande écrite est à adresser au doyen 
de la faculté pour tout changement de section ou diplôme, d'orientation et de 
discipline au sein de la même faculté ou école. 

• TRANSFERT DEPUIS UNE AUTRE HAUTE ÉCOLE: l'Université de Lausanne accepte les 
transferts d'étudiants de l'Université de Genève jusqu'au 30 septembre. Les 
transferts depuis l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) sont accordés 
JUSQU'AU 3 1 OCTOBRE pour les étudiants inscrits au semestre d'été précédent et 
JUSQU'AU 1 E R DÉCEMBRE pour les nouveaux étudiants (sauf médecine et pharmacie) 
La demande de transfert d'une autre Haute Ecole est à effectuer AVANT LE 1 ER JUIN. 

Le candidat peut voir sa demande soumise à des restrictions. 

Les étudiants qui désirent s'immatriculer dans le but de suivre un programme de 3e 
cycle sont instamment priés de prendre contact avec les facultés respectives avant de 
déposer leur demande au Bureau des immatriculations et inscriptions. Le délai 
d'immatriculation est fixé AU 3 1 AOÛT. 

Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études en vue de l'obtention du grade de 
docteur doivent fournir au Bureau des immatriculations et inscriptions de L'Université de 
Lausanne les photocopies de leurs diplômes universitaires, ainsi que des notes obtenues 
à tous les examens présentés et préciser le type de doctorat envisagé S'ils sont admis à 
l'immatriculation, les candidats devront satisfaire aux exigences suivantes: 
• obtenir l'accord d'un professeur en qualité de directeur de thèse; 
• obtenir auprès de la faculté l'équivalence de la licence ou du diplôme obtenu. 
Le Bureau des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne enverra à 
l'étudiant le formulaire "demande d'immatriculation pour les candidats au doctorat", 
qui devra être retourné complété et accompGgnê des documents demandés AVANT LE 
1 5 NOVEMBRE POUR LE SEMESTRE D'HIVER ET LE 3 1 MARS POUR LE SEMESTRE D'ÉTÉ. 

Toute personne âgée de 1 8 ans ou moins peut, sans présenter de diplôme, s'inscrire en 
qualité d'auditeur, sous réserve des places disponibles et de l'accord de la faculté ou 
de l'école concernée Exceptions: Faculté de médecine, Section de pharmacie, Ecole 
de français moderne Le statut d'auditeur se différencie en plusieurs points de celui de 
l'étudiant: 
• Pas de carte d'étudiant ni d'attestation d'inscription 
• Impossibilité de se présenter aux examens 
• Pas d'obtention de grade, certificat ou diplôme 
• Pas d'admission aux séminaires, exercices, travaux pratiques et laboratoires. 
Taxe d'inscription forfaitaire de Fr. 150. - par semestre. Formules à disposition au 
Bureau des immatriculations. 
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Structure des études 

• h 

Année académique • ; 

• - | 

Les études universitaires se composent de trois cycles d'études: 
• Le 1 E RCYCLE comprend en règle générale les deux premières années d'études, qui 

débouchent sur des examens de type demi-licence, 1 e r certificat, ou propédeutique 
Il est constitué d'enseignements de base et de cours généraux jugés utiles à la 
maîtrise la formation choisie. 

• Le 2 E * 1 6 CYCLE permet d'approfondir les connaissances, de se spécialiser dans un 
domaine particulier. Il mène à une LICENCE ou un DIPLÔME ( 1 e r grade) et se conclut 
pour la plupart des étudiants par un travail personnel d'une certaine envergure: 
travail de diplôme, mémoire ou recherche. 

• Après l'obtention d'une licence ou d'un diplôme, les étudiants ont la possibilité de 
s'inscrire à un 3 E CYCLE, que ce soit pour défendre une THÈSE DE DOCTORAT ou pour 
obtenir un DIPLÔME DE SPÉCIALISATION, un DIPLÔME POSTGRADE, un MASTER. 

L'année académique commence en octobre. Elle se subdivise en deux semestres 
d'égale longueur: le semestre d'hiver (fin octobre à mi-février) et le semestre d'été (mi-
mars à fin juin). Selon les Facultés, les enseignements se donnent pour un semestre ou sur 
une année: consultez à cet effet les horaires de cours - généralement semestriels -
publiés par les décanats des facultés avant la rentrée académique. Les sessions 
d'examens sont organisées par les facultés et écoles, qui les répartissent en deux ou 
trois sessions par année académique: mars, juillet, septembre-octobre. 

WËÈ 

Types d'enseignement • 1 L'enseignement universitaire se donne sous différentes formes: 
• Le COURS ex cathedra est dispensé par un professeur, souvent dans de grands 

\ auditoires de plus de cent personnes. Forme d'enseignement fréquemment utilisée 
| dans les premières années d'études. 

-, *"• • Le SÉMINAIRE est un enseignement qui se déroule sous forme d'exposés d'étudiants, 
de discussions, de travaux de groupe. Le contenu est en lien direct avec un éventuel 
cours du même nom, donné par le professeur; le séminaire sera alors l'occasion 
d'approfondir certains sujets spécifiques. 
Les EXERCICES et TRAVAUX PRATIQUES permettent de mettre en pratique les 
connaissances théoriques acquises aux cours; ils ont lieu dans des laboratoires ou 
sur le terrain et sont souvent dirigés par des assistants. 
Le TERRAIN, ou EXCURSIONS, est une forme d'enseignement spécifique à certaines 
sections de la Faculté des sciences, lorsque l'observation sur le terrain se révèle 
indispensable. 

H 
Langue d'enseignement 

m 

COURS DE YACANCES, 
' « C o u r s d e V o G o n œ s * * 

w w w . u r f î l . c K / o s « a C j " s 

ECOLE DE FONÇAIS MODERNE ^ 
« s E e o t e s d e frartçâîs^modefife» 

s.www .UNFL.CH /efmf L 

Î1 

Tous les cours sont donnés en français, à l'exception des enseignements de langue et 
littérature donnés dans le cadre des sections d'allemand, anglais, italien et espagnol 
de la Faculté des lettres, ainsi que de certains programmes postgrades de l'Ecole des 
HEC. Par conséquent, une bonne connaissance du français est indispensable pour 
entreprendre des études à l'UNIL: le niveau «Diplôme» de l'Alliance française est 
conseillé, équivalent environ aux connaissances en français d'un titulaire non 
francophone d'une maturité suisse. L'Université de Lausanne propose aux étudiants qui 
souhaitent améliorer leur français différentes formules: 
• Les COURS DE VACANCES sont organisés chaque année de juillet à septembre (4 séries 

de cours de trois semaines). Ces cours de langue, littérature et civilisation françaises 
s'adressent aux étudiants non-francophones de différents niveaux, de débutant à 
très avancé. Aucun prérequis. Cours recommandés aux futurs étudiants non-
francophones 

• L'ECOLE DE FRANÇAIS MODEME, centre d'études de langue, littérature et civilisation 
française pour non-francophones, offre plusieurs types de formation: programme 
complet à plein temps d'une durée d' 1 à 2 ans et débouchant sur un titre (certificat: 
1 an ou diplômes: 2 ans], ou cours d'appoint à raison de 4 à 15 heures 
hebdomadaires pour les personnes qui étudient parallèlement dans une Faculté de 
l'UNIL. L'école n'accepte pas les débutants. 

http://www.urf�l.cK/os�aCj
http://www.unfl.ch/efmf
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Corps enseignant 

Spécificités des études universitaires: 
quelques conseils 
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• Le Centre de langues propose entre autres enseignements de langues [allemand, 
anglais, espagnol, russe, suisse-allemand) des cours de français durant l'année 
académique et pendant les vacances. A raison de 4 périodes par semaine, il 
prépare à certains diplômes de langue reconnus. Des cours intensifs de 1 à 2 
semaines sont également organisés début octobre et début mars. Le coût des cours 
est à la charge des participants. 

L'enseignement universitaire est dispensé par le corps enseignant qui se structure 
hiérarchiquement de la manière suivante: 
• 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'assume pour une part de son activité. Le professeur 
associé assume des activités d'enseignement et de recherche spécialisés. Le 
professeur assistant occupe un poste en vue de la relève d'un professeur ordinaire 
ou extraordinaire 

• Le privat-docent donne un cours facultatif sur un sujet spécial. 
• Le maître d'enseignement participe à un enseignement pratique, sous la 

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

• Le maître-assistant participe, 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. 

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

Choisir des études universitaires, c'est privilégier une formation scientifique, 
méthodologique et intellectuelle. L'Université n'est pas une école professionnelle, 
même si elle prépare à toutes sortes de professions qui exigent une formation 
supérieure. Deux exceptions cependant: la médecine et la pharmacie, qui incluent 
dans leur programme des stages et des cours de pratique professionnelle En revanche, 
les études universitaires dispensent de vastes connaissances, développent des 
capacités d'analyse et de synthèse chez les étudiants, ainsi que leur esprit critique. On 
y apprend à mener une recherche et à en interpréter les résultats, on est formé aux 
méthodes propres à sa discipline. Réfléchissez avant d'entamer des études universitaires 
si leur orientation intellectuelle et scientifique vous convient ou si vous ne seriez pas plus à 
l'aise dans une formation à orientation plus pratique (type HES ou autre). 
Organisation et autodiscipline sont deux maîtres mots de la formation universitaire. 
Dans les Facultés de sciences humaines, la liberté académique régnante offre 
d'innombrables choix au nouvel étudiant: choix des branches, présence non 
obligatoire, choix des cours, etc. Très vite, il s'agira de se familiariser avec ce nouvel 
environnement, de trouver son propre rythme de croisière, vu que les évaluations et 
échéances sont rares dans le système universitaire. Il revient donc à l'étudiant de gérer 
son horaire, de se fixer objectifs de travail et délais, d'équilibrer activité académique et 
loisirs En revanche, les Facultés de médecine et des sciences imposent un cadre 
d'études plus structuré et un horaire plus chargé, laissant peu de temps pour des 
activités extra-universitaires. Les étudiants qui choisissent ces voies d'études devront 
fournir une charge de travail très importante, gérer un rythme soutenu tout au long des 
études. 

Organisation et autodiscipline se conjuguent avec motivation: on ne fait bien et 
volontiers que ce qu'on aime. Le bon choix de la voie d'études est donc un élément 
capital de la réussite. De même, pour franchir le cap de la première année souvent un 
peu rébarbative, il est souhaitable d'avoir quelques idées sur son avenir professionnel 
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. 

http://www.unil.ch/cdl
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Service militaire 

Orientation professionnelle 

Service ̂ orientation et conseil 
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Le budget de base d'un étudiant est d'environ FR. 1 6 0 0 . - À 1 8 0 0 . - PAR MOIS. Ce 
montant comprend : 

Fr. 800.-à 850.-
Fr. 400.-à 600.-
Fr 560.-/semestre 
Fr. 150.-à 300.-
Fr. 100-

Entretien et nourriture: 
Logement (sans les charges): 
Taxes d'inscription aux cours: 
Assurances maladie et accidents: 
Livres et matériel: 

Activités sportives et culturelles 

Différents types d'aides financières sont à la disposition des étudiants en fonction de 
leur situation académique, financière et personnelle. Les étudiants suisses ou permis C 
qui étudient à l'UNIL en 1ER ET 2 È M E CYCLES peuvent faire une demande de bourse, 
qu'ils adresseront à l'Office des bourses d'études de leur canton de domicile. 
L'Université (Service des affaires socio-culturelles) peut également intervenir sous forme 
d'aides financières complémentaires: prise en charge partielle de frais médicaux ou 
dentaires, dispense des taxes d'inscription aux cours, dépannage, allocation d'études. 
Les étudiants qui envisagent d'étudier en 3 È M E CYCLE consulteront la base de données 
Amarilio, qui répertorie les sources de financement destinées à la formation et à la 
recherche. 
Les ÉTUDIANTS ÉTRANGERS souhaitant obtenir une bourse de la Confédération prendront 
contact avec l'ambassade de Suisse dans leur pays. 

Le SERVICE DU LOGEMENT de l'UNIL, qui fait partie du Service des affaires socio-culturelles, 
centralise les offres de chambres dépendantes ou indépendantes chez des privés, ou 
dans des appartements à partager avec d'autres étudiants. Ce service n'effectue pas 
de réservation pour le compte de l'étudiant. 
La FONDATION MAISON POUR ÉTUDIANTS gère six maisons d'étudiants de l'UNIL et de l'EPFL 
(environ 1000 chambres). A celles-ci s'ajoutent deux foyers: Le Centre universitaire 
catholique (CUC) et Planète Bleue, foyer rattaché aux aumôneries protestantes. 

Le service du travail de l'UNIL,quifait partie du Service des affaires socioculturelles, meta 
disposition des étudiants des OFFRES DE TRAVAIL TEMPORAIRE. Certains emplois sont ponctuels, 
d'autres plus réguliers, à temps partiel ou à plein temps. L'adresse des annonceurs n'est 
communiquée qu'aux étudiants régulièrement inscrits à l'UNIL. 
Les étudiants qui cherchent à effectuer un STAGE, en Suisse ou à l'étranger, pendant leurs 
études trouveront informations et conseils au Service d'orientation et conseil. Le programme 
«Unistages», qui s'adresse aux étudiants avancés, gradués et assistants de l'UNIL, offre des 
stages rémunérés dans différents secteurs d'activités. 

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 Brigade blindée 1 (Case postale 108, 1018 Lausanne, 
TEL. 021 / 6 4 6 12 31) conseille et aide les étudiants devant concilier les études avec de 
longues périodes de service militaire. 

Le Service d'orientation et conseil renseigne sur: 
• les études dans les universités suisses et étrangères 
• les formations non universitaires et les apprentissages 
• les séjours linguistiques et les cours de langues 
• les professions, les débouchés et le monde du travail 
Il apporte aide et conseil pour les difficultés d'adaptation aux études et à la vie 
universitaire, (es bilans personnels et d'orientation, les méthodes de travail et le 
passage à l'emploi. Un centre de documentation riche en informations de toutes sortes 
est à la disposition des étudiants; on peut y prendre rendez-vous pour une consultation 
individuelle. 

Les étudiants inscrits à l'Université de Lausanne ont la possibilité de pratiquer de 

M : 

http://www.�nil.ch%5esasc
http://www.iiniixh/amariJJo
http://-www.unil.cfi/sasc
http://www.un�hch/sasc
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nombreux sports au CENTRE SPORTIF DE DORIGNY De l'aérobic au yoga en passant par les 
sports nautiques, plus de 50 disciplines sportives sont proposées, la plupart 
gratuitement 
Pour ceux qui s'intéressent davantage aux ACTIVITÉS CULTURELLES, L'Université de Lausanne 
offre l'occasion de pratiquer la musique en chantant dans un choeur, en jouant dans un 
orchestre ou dans le cadre d'une association de musique de chambre. Les affaires 
culturelles de L'Université de Lausanne proposent des ateliers artistiques (photographie, 
théâtre, peinture, danse, etc.) et des midi spectacles à l'intention des étudiants Ce 
service met également sur pied une saison culturelle autant pour le public de la ville que 
celui du site: spectacles, concerts, expositions à la Grange de Dorigny. 

Mobilité 

[ 3 RELATIONS INTERNATIONALES" 
SERVICE DES AFFAIRES SOCIO--
CULTÙRELLES 

W www.uni! ch/n 

Bourses d'échange 

Système de crédits ECTS 

www unii.ch/ri/ecîs 

Les étudiants de l'Université de Lausanne bénéficient de nombreuses facilités 
administratives et financières pour accomplir une partie de leurs études dans une haute 
école suisse ou étrangère. Plusieurs voies s'offrent à eux: 
• MOBILITÉ EN EUROPE: dans le prolongement du programme ERASMUS, et en vue 

d'une adhésion au programme européen d'éducation SOCRATES, l'UNIL a 
négocié plus d'une centaine de conventions bilatérales avec des universités de 
l'Union européenne. 

• MOBILITÉ EN SUISSE: possibilité d'effectuer un sépur d'études dans une université 
alémanique, avec reconnaissance académique garantie. 

• CONVENTIONS D'ÉCHANGE, conclues entre l'Université de Lausanne et des hautes 
écoles du monde entier 

Les séjours s'effectuent de préférence durant ie 2 è r n e cycle des études et durent de 1 à 2 
semestres; il est également possible de partir lors d'un 3 è r n e cycle. Organiser un séjour 
mobilité prend du temps: il est indispensable de commencer les démarches 
suffisamment tôt (ô-l 2 mois avant le départ). 
Pour tout renseignement concernant les pays de destination et la procédure de parti
cipation, consultez la brochure «Mobilité», ainsi que le site Internet des Relations inter
nationales, régulièrement mis à jour quant aux possibilités d'échange 

Dans le cadre des différents programmes d'échange, un appoint financier de la part de 
l'UNIL, de la Confédération ou encore de l'université d'accueil est prévu Cependant, ces 
montants sont relativement faibles, car ils ne sont prévus que pour compenser les frais 
supplémentaires entraînés par un déplacement à l'étranger. Vous obtiendrez davantage 
d'informations sur les bourses de mobilité (conditions, délais d'inscription, dépôt des 
dossiers) au Service des affaires socioculturel les. 

Pour faciliter la mobilité internationale et la reconnaissance des années d'études 
effectuées à l'étranger, les facultés et écoles de l'UNIL ont introduit le système des 
crédits européen ECTS (European Crédit Transfer System) dans leurs plans d'études. Il 
s'agit d'un système qui permet de mesurer et de comparer les résultats académiques de 
l'étudiant et de les transférer d'une université à l'autre les crédits académiques 
représentent la quantité de travail accompli (] cours ou 1 séminaire équivaut à x 
crédits), et les notes traduisent la qualité de ce travail. Pour obtenir une licence ou un 
diplôme, il faut faire preuve de 240 crédits, accumulés tout au long de ses études. 
La mise en place d'un tel système a pour but de favoriser les échanges tout en évitant 
une prolongation des études grâce à un SYSTÈME DE VALIDATION UNIFORME ET RECONNU. 
Actuellement, l'utilisation de l'ECTS à l'Université de Lausanne varie d'une faculté à 
l'autre, mais, dans le cadre du programme d'échanges SOCRATES, le système ECTS 
est à la base des échanges d'étudiants. 

http://www.uni
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L'Université de Lausanne compte plus de 1 3 0 UNITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 
oeuvrant dans des domaines aussi divers que la numismatique grecque, le 
cybermarketing ou la biologie du développement. 
Au sein de ses instituts, laboratoires et bibliothèques, 2 5 0 0 CHERCHEURS, DONT 5 0 0 
PROFESSEURS, travaillent chaque jour sur des projets de recherche de portée nationale ou 
internationale. Les collaborations développées auprès de nombreuses institutions 
universitaires ou organisations indépendantes placent l'Université de Lausanne au coeur 
d'une synergie de compétences. Ouverte sur le monde académique, mais aussi sur le 
secteur privé (entreprises, médias, associations culturelles, etc.), l'UNIL met ses talents et 
ses connaissances au service d'un large public. 
L'ANNUAIRE DE LA «RECHERCHE», édité chaque année, présente les équipes, domaines de 
recherche, techniques spécifiques et appareillages de chaque unité d'enseignement et 
de recherche. Ses données sont consultables sur Internet à partir d'une base de données 
interactive «Recherche». Une seconde base de données «Compétences» permet de 
faire le lien avec les spécificités personnelles de chaque enseignante! chercheur. 
Intégré au secteur "Recherche, Formation postgrade et continue" du Rectorat, I'EURO-
GUICHET a pour mission de favoriser l'accès des chercheurs de l'UNIL aux Programmes-
Cadres de Recherche et Développement Technologique de l'Union européenne (PCRD). 
Il offre notamment informations, conseil et assistance pour l'acquisition de financements 
ainsi que la préparation de projets de recherche. 

La formation postgrade et la formation continue sont appelées à jouer un rôle croissant 
dans la formation universitaire: une attention toute particulière est portée à leur 
développement à l'Université de Lausanne, en coordination et collaboration avec 
d'autres hautes écoles. 

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 è r n e cycle longues (doctorat) ou 
plus courtes (diplôme postgrade). De plus en plus de personnes entreprennent une 
formation complémentaire à leur licence, afin de s'intégrer de façon ciblée dans le 
marché du travail ou de développer des compétences dans un domaine connexe à 
celui de leurs études. 
L'Université de Lausanne propose ainsi plus de 25 formations postgrades souvent en 
collaboration avec d'autres hautes écoles et dans de nombreuses disciplines (telles la 
criminologie, le droit de la consommation, le management, etc.) réparties dans toutes 
les facultés L'Université a pour objectif d'augmenter l'offre en cours postgrades 
proposés par ses facultés, tout en assurant leur excellence et leur eurocompatibilité, afin 
que chaque titulaire d'un postgrade de l'UNIL puisse voir reconnaître et faire valoir son 
diplôme sur le plan européen. 

A côté de ses activités traditionnelles qui sont l'enseignement et la recherche, l'Université 
de Lausanne s'est engagée dans une mission en plein développement: celle de la 
formation continue. L'Université répond ainsi aux besoins croissants de formation des 
adultes engagés dans la vie professionnelle. Les cours traitent de sujets répondant à des 
questions d'actualité et souvent liés à des domaines de recherche. Ils allient pour la 
plupart un apport académique, par des enseignants de l'Université, et des applications 
pratiques amenées par des spécialistes externes Ils comportent généralement une 
approche pluridisciplinaire, favorisant les échanges d'idées, la découverte d'autres 
pratiques professionnelles et la mise en place de solutions nouvelles et créatives. 
Les cours peuvent tous être suivis à côté d'une activité professionnelle et s'adressent à 
des professionnels, détenteurs ou non d'un diplôme universitaire, disposant des 
connaissances et expériences professionnelles requises. Ils concernent la plupart des 
domaines d'enseignement et de recherche de l'Université. 
Le service de formation continue répond également à des demandes spécifiques 
d'entreprises ou d'associations professionnelles pour la création de cours sur mesure. 
Il collabore avec le Service d'orientation et conseil pour l'établissement de bilans 
d'orientation ou de compétences. 

http://www.unil.ch/sfc
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Fondée au XVIème siècle, conjointement à l'Académie de Lausanne, la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Lausanne (BCU) a su devenir au fil des siècles l'une des 
principales bibliothèques publiques du pays. Plus de 1,7 million de volumes, dont 
470 '000 titres en libre accès, garnissent actuellement ses quelque 30 km de 
rayonnages. Chaque année, de nouvelles acquisitions viennent s'ajouter à ce 
catalogue impressionnant. 
Au service de la communauté universitaire et du grand public vaudois, la BCU offre à 
ses usagers 1 '200 places de travail réparties en 4 emplacements: 
• la Bibliothèque de Dorigny (BC) 
• la Bibliothèque de droit et sciences économiques (BFSH1 ) 
• la Bibliothèque de la Riponne (centre de Lausanne) 
• la Bibliothèque des Cèdres (centre de Lausanne) 
Outre la consultation d'ouvrages, la BCU propose CD-roms et enregistrements 
audiovisuels à la médiathèque. La Bibliothèque conserve également des oeuvres 
inestimables' manuscrits médiévaux enluminés, incunables, textes autographes tels que 
«Derborence» de C.-F. Ramuz ou «Le Cahier rouge» de B. Constant La BCU répond 
ainsi à sa vocation première' contribuer au rayonnement de Lausanne, du canton de 
Vaud et de son Université, à travers l'épanouissement intellectuel, culturel, musical et 
artistique de la population vaudoise. 

Le CEDIDAC - Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne est un inter
face entre les milieux professionnels et l'Université de Lausanne. Ce Centre fonctionne 
comme un organisme de formation continue de niveau universitaire II permet aux pra
ticiens de suivre plusieurs journées d'étude par année. Dans son Bulletin de nouvelles, 
le CEDIDAC présente des nouveautés, de la jurisprudence et de la législation. Il ef
fectue en outre les recherches nécessaires à la publication de livres traitant de sujets 
|uridiques actuels, au rythme de trois par année environ 
Le CEDIDAC œuvre tant sur le plan intercantonal qu'international. Il collabore avec 
les professeurs des Universités romandes et des instituts de propriété intellectuelle de 
l'Europe entière, particulièrement en France, en Belgique, en Espagne et en Pologne. 
Le CEDIDAC est soutenu par une association qui regroupe plus de mille membres, 
dont 40 entreprises de Suisse romande. 

Cette Fondation a été créée en 1978 par Jean Monnet qui lui a donné l'ensemble de 
ses archives, soit près de 12 tonnes de documents. Les collaborateurs de la Fondation 
ont pour objectif d'inventorier et de classer ces archives qui représentent 15 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 Taviani ainsi que les archives 
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 
universitaires, politiques et économiques, et les autres Européens. Elle organise en 
Suisse et au Liechtenstein le 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 1957. Il a formé une pléiade de 
chercheurs et édité plus de 200 cahiers. 

L'Institut de Recherche en Ophtalmologie (IRO) est une fondation à but non lucratif 
créée en 1989 et établie à Sion. Sa mission est de contribuer à une meilleure 
connaissance des maladies oculaires pour un diagnostic plus précoce et une thérapie 
plus efficace. Pour ce faire, l'IRO a rassemblé un groupe de physiciens, ingénieurs et 
médecins qui développent des techniques et des instruments de pointe utilisés pour la 
recherche de base de la fonction visuelle et pour des études cliniques. 

http://www.unil.ch/BCU
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Les techniques mises au point en collaboration avec des ophtalmologues dans les 
centres universitaires suisses et étrangers se basent sur les découvertes les plus ré
centes dans les domaines de l'optique et des lasers, de l'électronique, de la micro-
fechnique el de l'informatique. Elles stimuleront le développement industriel dans le 
domaine de l'ophtalmologie et enrichiront à long terme la panoplie d'instruments mis 
à disposition des cliniciens dans leur lutte contre les maladies oculaires. 

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 
professionnel. 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 
finances 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 suisse 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 administrations et des 
services publics. 

Créé au début des années 1970 par un homme d'affaires new-yorkais, l'Institut Lud
wig de recherche sur le cancer est une institution internationale sans but lucratif dont 
le siège est à Zurich. Son objectif est de promouvoir la recherche sur le cancer au 
sein d'unités réparties dans différents endroits du globe. 
L'unité lausannoise de l'Institut Ludwig a été inaugurée en 1974 au sein du départe
ment d'immunologie de l'ISREC, puis est devenue autonome en 1976. 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. 

Institut suisse de 
bioinformarique $A 

www:isbrsîb'.ch • ' 

Institut suisse de 
droit comparé (ISDC) l 

• wŵ v-isac. u nit .çfis 

L'Institut suisse de bioinformatique (ISB) est une Fondation sans but lucratif, dont le but 
est de promouvoir la recherche, le développement de banques de données et d'outils 
informatiques, l'enseignement et les activités de service dans le domaine de la bioin
formarique. La bioinformatique est définie comme étant l'étude, à l'aide de techniques 
informatiques, des composants du monde vivant et plus particulièrement des macro
molécules telles que les protéines, les acides nucléiques et les sucres, et de leurs inter
actions. 

L'ISB regroupe des partenaires venant d'horizons divers: les Universités de Lausanne 
et de Genève, l'Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer (ISREC), l'Ins
titut Ludwig de recherches sur le cancer, les Hôpitaux universitaires genevois, et la 
compagnie pharmaceutique Giaxo-Wellcorne. Il collabore avec des groupes de re
cherche sur tous les continents, L'ISB organise, en collaboration avec les Universités, 
un DEA en Bioinformatique, le premier de son genre en Suisse. Il accueille aussi des 
doctorants et post-doctorants, et donne des cours de 3ème cycle pour des chercheurs 
en biologie et médecine venant de toute la Suisse. L'ISB est l'antenne suisse de EMB-
net, le réseau européen de bioinformatique. 

Créé par une loi fédérale du 6 octobre 1978, ('Institut suisse de droit comparé a ouvert 
ses portes en 1982. Etabli sur le site de l'Université de Lausanne, mais doté du statut 
d'établissement autonome de la Confédération, il a pour tâche première d'élaborer des 
avis de droit concernant le droit étranger pour les autorités fédérales, les tribunaux et les 
particuliers, ainsi que de mettre à la disposition des chercheurs de tous horizons une 
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bibliothèque de droit étranger et de droit international qui compte à ce pur 200 000 
volumes et près de 2000 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 commentaires 
et traités, monographies particulières, sans oublier les revues juridiques. Aucun 
domaine du droit n'est ignoré, mais certaines branches, tels le droit fiscal ou 
l'aménagement du territoire, sont moins représentées en raison de leur technicité ou du 
caractère très changeant de la législation. 

L'ISREC est une fondation d'utilité publique à but non lucratif, placée sous la surveillance 
de la Confédération. Créée en 1964, elle s'est installée à Epalinges près de Lausanne 
en 1976. Depuis près de trente ans, les intérêts scientifiques de 15 groupes de 
chercheurs sont orientés vers la compréhension des mécanismes de développement des 
cancers. Leurs travaux portent en particulier sur: 
• le contrôle de la division cellulaire; 
• la différenciation cellulaire; 
• les relations entre virus et cancers; 
• la détection des mutations de gènes impliqués dans la cancérogenèse; 
• l'immunothérapie des tumeurs. 
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'Institut de biochimie de l'UNIL, l'Institut Ludwig de recherche sur le cancer, le Centre 
OMS de recherche et de formation en immunologie et le Centre pluridisciplinaire 
d'oncologie (CPO) du CHUV; plusieurs dê  ses chercheurs sont aussi professeurs 
d'université et plus de trente doctorants, futurs docteurs ès sciences, sont formés en 
permanence à l'ISREC. 

L'IMD est né de la fusion en 1989 de deux des plus célèbres instituts de gestion d'Eu
rope, l'IMEDE-Lausanne 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 pnvier 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. 

Le Musée cantonal de géologie est une institution publique gérée par l'Etat de Vaud. 
Il dépend du Service des affaires culturelles et travaille de concert avec les autres mu
sées cantonaux et l'Université. En tant que dépositaire d'un patrimoine scientifique et 
consultant, le Musée est également concerné par la loi sur la protection de la nature 
et des sites et par la loi sur les hydrocarbures. 
Depuis 1818, date de sa création, des chercheurs fouillent le sol, extraient roches, 
fossiles et cristaux, les étudient et constituent de remarquables collections qui sont les 
livres d'histoire d'un passé souvent mystérieux pour le grand public. 

http://www-ssi.unil.ch/
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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, mécanique, 
électricité, microtechnique, informatique, systèmes de communication, matériaux, 
génie civil, génie rural, architecture. 4920 étudiants y côtoient 210 professeurs 
entourés de 2400 collaborateurs scientifiques, techniques et administratifs 
L'Ecole polytechnique fédérale assume une triple mission: formation, recherche et appui 
technologique à l'industrie. 
La collaboration entre l'EPFL et l'UNIL se manifeste tant par des programmes de 
recherche communs que par des enseignements donnés aux étudiants des deux 
institutions. Cette collaboration est particulièrement active avec la Faculté des sciences 
et celle de médecine. Elle ira en s'intensifiant dans le cadre du projet de 
développement tripartite UNIL-UNIGE-EPFL. Les deux hautes écoles partagent en outre 
les mêmes installations au Centre sportif de Dorigny. 

Née en 1559 par Jean Calvin et de Théodore de Bèze, l'Académie de Genève, 
comme celle de Lausanne, fut d'abord conçue comme un séminaire fhéologique à 
l'intention des futurs pasteurs. Elle eut Théodore de Bèze pour premier recteur, qui s'ef
força de l'ouvrir au droit et à la médecine. Au XIXe siècle, elle perdit ses allégeances 
ecclésiastiques et fut érigée en Université avec la décision de créer la Faculté de mé
decine (1873). Aujourd'hui, elle compte 7 facultés (sciences, médecine, lettres, 
sciences économiques et sociales, droit, théologie protestante, psychologie et 
sciences de l'éducation], l'Institut d'architecture, l'Ecole de traduction et d'interpréta
tion et divers centres d'études interfacuitaires. Elle compte quelque 12 Ô00 étudiants 
et emploie plus de 3000 enseignants ainsi que 1600 collaborateurs techniques et 
administratifs. La collaboration entre les Universités de Lausanne et de Genève s'est 
sensiblement développée ces dernières années. Les deux institutions devraient à terme 
former un ensemble universitaire commun. 

Le Service des Hospices cantonaux a été créé par décision du Conseil d'Etat le 25 
juin 1990. Mis en œuvre dès juin 1991 , 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 uni
versitaire de traitement et de réadaptation Cevey-Sylvana (CUTR], les établissements 
psychiatriques cantonaux, l'Etablissement thermal de Lavey-les-Bains, le Département 
de santé communautaire, regroupant les instituts universitaires cantonaux 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 disposent au service de 
la Faculté de médecine, afin de lui permettre d'assumer dans les meilleures conditions 
possibles ses missions d'enseignement et de recherche. 

http://www.unige
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principe trois semaines avant te début des 
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cette règle est de la compétence du 
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les Facultés et Ecole. 

SEMESTRE D'HÏVER 2 0 0 0 - 2 0 0 1 

SEMAINE D'ACCUEIL 16-20 OCTOBRE 2 0 0 0 
INTRODUCTION AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES 1 6 - 1 8 OCTOBRE 2 0 0 0 
ACCUEIL ÉTUDIANTS MOBILITÉ/BOURSIERS 1 9 OCTOBRE 2 0 0 0 9H00 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS 2 0 OCTOBRE 2 0 0 0 9H30 

SÉANCES DES FACULTÉS ET ECOLE 2 3 - 2 7 OCTOBRE 2 0 0 0 17HI5 
DIES ACADEMICUS 2 8 OCTOBRE 2 0 0 0 LOHOO 

DÉBUT DES COURS 2 3 OCTOBRE 2 0 0 0 8HI-S 
INTERRUPTION DES COURS 2 2 DÉCEMBRE 2 0 0 0 19HOO 

REPRISE DES COURS 8 |ANVIER 2 0 0 1 8H I5 

JOURNÉE DES GYMNASIENS (VOUDOIS) 2 4 JANVIER 2 0 0 1 9H'5 

JOURNÉE DES GYMNASIENS (NON-VAUDOIS) 2 5 JANVIER 2 0 0 1 
FIN DES COURS 1 0 FÉVRIER 2 0 0 1 12HOO 

SEMESTRE D'ÉTÉ 2 0 0 1 

DÉBUT DES COURS 1 2 MARS 2 0 0 1 8H'5 
INTERRUPTION DES COURS 1 2 AVRIL 2 0 0 1 19HOO 

REPRISE DES COURS 
FIN DES COURS 

2 3 AVRIL 2 0 0 ' 
2 3 JUIN 2 0 0 " 

8H'5 
2HOO 

Plan du site de Dorigny 

! Bâtiment des sciences humaines N° l (BFSH 1} 

2 Bâtiment des sciences humaines N° 2 (BFSH 2) 

3 Grange de Dorigny 

4 Château de Dorigny 

5 FNSMUF suisse DE DROIT comparé (ISDC) 

à Bâtiment du Rectoral et de l'administration 

centrale (BRAj 

7. Bâtiment central 
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La Faculté de théologie de l'Université de Lausanne est une institution universitaire 
vouée à la recherche et à l'enseignement en théologie et en sciences religieuses. Par
tie intégrante de l'Université dont elle est la racine (à l'origine, 1537, l'UNIL était une 
Académie créée pour la formation des pasteurs), elle conserve des relations privilé
giées avec l'Eglise réformée du canton de Vaud, du moment qu'elle assure la forma
tion universitaire de ses pasteurs. Cette mission ne se conçoit pas sans la pratique 
d'un dialogue œcuménique constant avec les autres courants du christianisme et l'ou
verture aux autres religions. La théologie se comprend ici comme une recherche de 
vérité, dans la relecture critique de ses héritages et l'accueil aux défis du temps. 

Mais la perspective d'un engagement ecclésiastique n'est pas la seule. Elle s'accom
pagne d'autres visées, esquissant la possibilité d'autres avenirs professionnels. C'est 
notamment le cas de la filière ès sciences religieuses, avec son étude d'autres tradi
tions religieuses (hindouisme, judaïsme, islam) et ses approches en sciences humaines 
et sociales (psychologie et sociologie de la religion). 

Les objectifs de l'enseignement en Faculté de théologie sont les suivants: 
• étudier le christianisme et le caractère propre de la foi chrétienne; 
• dégager la portée anthropologique et sociale du phénomène religieux et des reli

gions, 
• entrer dans une perspective comparatiste interreligieuse; 
• engager le dialogue entre la théologie et les autres savoirs, au service d'une inter

rogation d'ensemble. 

Grades décernés ES§ Licence en théologie 
| Licence ès sciences religieuses 

!

Diplôme de spécialisation en théologie 
Diplôme de spécialisation ès sciences religieuses 
Doctorat en théologie 
Doctorat ès sciences religieuses 
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Langues bibliques (hébreu et grec) • Introduction à l'Ancien eî au Nouveau Testament • 
Introduction à la théologie • Histoire du christianisme • Dogmatique • Science des 
religions • Ethique • Philosophie • Théologie pratique • Méthodologie 

• SCIENCES BIBLIQUES (ANCIEN TESTAMENT ET NOUVEAU TESTAMENT) 
Grec • Hébreu «Ancien Testament {exégèse etthéologîe) • Nouveau Testament 
(exégèse et rhéologie) • littérature intertestamentaire 

• HISTOIRE DU CHRISTIANISME 
• SCIENCES DES RELIGIONS 

Hindouisme, judaïsme, islam • Approfondissement méthodologique • Comparatisme 
interreligieux • Psychologie de la religion • Sociologie de la religion 

•THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE 
Dogmatique et rhéologie fondamentale * Théologies contemporaines 

• ÉTHIQUE 
Éthique fondamentale • Éthique appliquée (individuelle et sociale) 

• THÉOLOGIE PRATIQUE 
Homilétique, catéchétique, dialogue et accompagnement pastoral, liturgique et culte • 
Ecclésiologïe • Données institutionnelles, média, didactique 

• t 

Le parcours 
4 * -

i i--

Ml 

* V 

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); introduction à l'Ancien et au Nouveau Testament; introduc
tions à la théologie, à la dogmatique, à l'éthique et à la théologie pratique; philoso
phie, science des religions. Un examen conclut cette année propédeut/'que. 
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. L'étudiant opte pour un programme personnalisé vers la fin des études, 
dans la perspective des épreuves finales (licence I et II). 
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 et des 

doctrines chrétiennes). 
• Savoir penser et exprimer sa foi dans le monde d'aujourd'hui (dogmatique et théo

logie fondamentale), en confrontation à la critique et à d'autres savoirs. 
• S'initier à la réflexion philosophique et à son histoire. 
• S'initier à des approches non théologiques des phénomènes religieux (science 

des religions, sociologie et psychologie de la religion). 
• Connaître d'autres traditions religieuses que le christianisme et saisir les enjeux du 

dialogue entre les religions. 
• Apprendre à s'orienter dans des problématiques éthiques au plan individuel et so

cial. 
• Réfléchir à l'articulation de la foi et des réalités religieuses avec la vie sociale, ins

titutionnelle et personnelle (théologie pratique). 
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• P H I L O S O P H I E 

• S O C I O L O G I E E T 

P S Y C H O L O G I E D E LA 

R E L I G I O N 

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

D A N S D E U X 

T R A D I T I O N S 

R E L I G I E U S E S N O N 

C H R É T I E N N E S 

( H I N D O U I S M E , 

J U D A Ï S M E , I S L A M , 

E T C . ) 

• R E L I G I O N I A V E C 

C O N N A I S S A N C E D E LO 

L A N G U E 

• R E L I G I O N II 

C O N N A I S S A N C E 

C H R I S T I A N I S M E E T 

C O M P A R A I S O N 

• H I S T O I R E D U 

C H R I S T I A N I S M E 

• S C I E N C E S B I B L I Q U E S 

• E T H I Q U E E T 

S Y S T É M A T I Q U E 

• C O U R S 

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

I N T E R R E L I G I E U X 

Leparcours • A l'heure où les réalités religieuses semblent interférer de façon plus visible dans toutes 
sortes 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, etc.] s'avère ici indispensable. 
Le plan d'études fait appel à de nombreuses collaborations intra- et extrafacultaires II 
est axé sur trois grands thèmes: 
• L'acquisition des outils méthodologiques en sciences des religions avec pour ob

jectif une aptitude à penser les phénomènes religieux dans leur spécificité. 
• L'étude approfondie de deux religions autres que le christianisme (par exemple 

hindouisme, bouddhisme, judaïsme, islam, religions de l'Antiquité) 
• La connaissance du christianisme, de son histoire et de ses théologies; une intro

duction aux sciences bibliques et à la systématique, une réflexion sur les problé
matiques principales de l'éthique contemporaine, l'articulation du christianisme 
avec d'autres systèmes religieux. 
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• L'enseignement vise à étudier dons leur langue originale les différents livres de la Bible hé
braïque que les chrétiens désignent sous le nom d'Ancien Testament L'étudiant s'initiera à 
la lecture et à la critique des textes, à la connaissance des genres littéraires et de l'univers 

I conceptuel des anciens Israélites, et à la perception des enjeux théologiques des livres de 
l'Ancien Testament. Une telle démarche n'est envisageable que dans le cadre d'une étude 
sérieuse de l'histoire et de la littérature du Proche Orient ancien. La connaissance de l'An-

• cien Testament est la base indispensable pour la compréhension du Nouveau Testament 
qui se situe en continuité et en dialogue critique avec son fondement véférofestamenJaire. 

L'étude du Nouveau Testament s'attache à comprendre les 27 livres qui constituent, avec 
l'Ancien Testament, les écrits fondateurs du christianisme. La méthodologie utilisée couvre 
un champ large: analyse de textes, histoire du christianisme naissant, connaissance du mi
lieu religieux juif et grec, étude de la théologie que déploie chaque écrit. Il s'agit de dé
terminer comment, chacun à sa manière, les auteurs du Nouveau Testament ont entendu 
rendre compte de l'irruption de Dieu dans la vie et dans la mort de Jésus. 

L'enseignement de l'hébreu biblique, qui dure trois semestres, favorise une première ap
proche de la langue par une sensibilisation à ses caractéristiques sémitiques L'apprentis
sage de la lecture, la présentation de l'essentiel de la morphologie et de la syntaxe ou
vrent l'accès à la littérature hébraïque classique de l'Ancien Testament. La découverte de 
ses particularités linguistiques et stylistiques, des champs sémantiques de ses vocables, de 
l'apparat critique des textes, ainsi que l'apprentissage de l'utilisation des manuels hé
braïques correspondants, offrent une méthodologie qui prépare à l'étude exégétique. 

L'enseignement du grec post-classique ou grec de la koiné, qui s'étend sur une période de 
quatre semestres, a pour objectif une lecture autonome de la littérature chrétienne des 
deux premiers siècles. La première année est axée sur l'apprentissage des connaissances 
grammaticales et linguistiques où la morphologie et la syntaxe des principales difficultés 
de la langue sont abordées. L'utilisation de dictionnaires, de manuels spécifiques à la 
langue biblique, la lecture du Novum Testamentum et de son apparat critique, de la 
concordance, préparent à la traduction, à l'analyse critique du texte et à l'exégèse. La 
deuxième année porte essentiellement sur la lecture d'extraits de la Septante, des grandes 
Lettres de l'école paulinienne, de textes apocryphes et de textes patristiques; par ailleurs, 
elle perfectionne la connaissance des finesses et des idiotismes de la langue et met en va
leur les expressions et le sens original des textes. 

Si cet enseignement s'intitule «histoire du christianisme» plutôt qu'histoire de l'Eglise», c'est 
parce que son 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 avec le chris
tianisme. Il prend en compte et confronte la doctrine et les pratiques, la théologie et les 
usages. Cet enseignement, qui s'appuie de façon permanente sur l'étude des sources, in
clut l'apprentissage des méthodes historiques ainsi qu'une réflexion sur la validité de la 
connaissance historique, déterminée d'une part par les témoignages disponibles, d'autre 
part par les questions et le regard de l'historien. 

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

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 enseigne
ments répartis sur une chaire et demi: dogmatique, théologie fondamentale, théologies 
contemporaines, philosophie de la religion, théorie de la religion. 
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Psychologie de lo religion 

Théologie pratique glf| Lo théologie pratique envisage les interactions des pratiques chrétiennes et de la théolo-
|||P gie, mettant les unes à l'épreuve de l'autre et réciproquement. Ses principaux sujets de 
p|| préoccupation sont lo communication du message chrétien [homilétique), l'organisation 
I I I des Eglises et des ministères, les problèmes du culte (liturgique), la pédagogie et la didac

tique du christianisme (catéchétique), les différents aspects de la présence du christianisme 
dans le monde, les réalités institutionnelles et pastorales 

Sociologie de la religion wjk Cet enseignement introduit à une analyse des rapports religion-culture et religion-société, 
ainsi qu'à I epistémologïe, à la méthode et aux instruments d'observation de la discipline. 
Pour y parvenir, il prend appui sur un thème actuel' les nouveaux mouvements religieux, la 
recomposition de la religion, fondamentalisme-intégrisme, religion et égalité hommes-
femmes, etc Les participants sont invités à faire eux-mêmes sur le terrain des observations 
qui sont intégrées à la démarche du cours. 

Cet enseignement de deux heures hebdomadaires durant deux semestres vise à définir et 
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 in
dividuel et collectif fait apparaître, en effet, des connexions profondes aux sources de la 
vie psychique et de ses manifestations affectives, intellectuelles et spirituelles 
Le cours communique les bases nécessaires à cette étude et le séminaire guide le travail 
des étudiants de diverses facultés sur un thème abordé conjointement par la théologie et 
la psychologie Cet exercice tend à fournir une méthodologie élémentaire en psychologie 
de la religion. 

La science des religions étudie l'histoire des religions de l'humanité et analyse des phéno
mènes religieux tels que textes, cultes, rites, expériences religieuses, etc. Pour ce faire, elle 
conjugue les acquis méthodologiques de l'anthropologie, de la psychologie, des sciences 
sociales et de la théologie 
A l'Université de Lausanne, l'enseignement des sciences religieuses est coordonné sous 
l'égide d'un département interfacultaire d'histoire et de sciences des religions, avec la par
ticipation d'enseignants des Facultés de théologie, de lettres et de sciences sociales et po
litiques (SSP) Outre l'étude des religions (christianisme, judaïsme, islam, religions gréco-ro
maines, religions sans écriture), la titulaire de la chaire de science des religions privilégie 
les questions de méthodologie en science des religions, les religions de l'Inde et les pers
pectives comparatives. 

Science des religions 

Judaïi 'aisme 

Hindouisme et Islam 

Divers enseignements de judaïsme sont offerts en Faculté de théologie. Ils en abordent la 
réalité dans foutes ses dimensions- historiques, sociologiques, culturelles, philosophiques 
et religieuses. Le judaïsme est ainsi étudié aussi bien au plan du texte biblique e\ de la tra
dition rabbinique qu'au plan de ses déploiements dans l'histoire et des données contem
poraines. 

Hindouisme- Offrir des cours ayant pour ambition de cerner l'immense champ d'études 
que constitue l'hindouisme relève de la gageure. Plusieurs enseignements relatifs à l'hin
douisme sont toutefois proposés en collaboration avec la section de Langues et Civilisa
tion orientales (Lettres). Parmi ceux-ci, un cours d'introduction à l'hindouisme (proposé tous 
les deux ans, en alternance avec l'introduction au bouddhisme] donne les bases de cette 
religion aux innombrables facettes. D'autres cours donnés sur des sujets plus spécifiques 
enrichissent le su|et, et il y a aussi la possibilité (recommandée] d'étudier les langues rela
tives à l'hindouisme [sanscrit, hindi). 

Islam: L'enseignement de l'islam est assumé conjointement par les professeurs de l'Univer
sité de Lausanne et ceux de l'Université de Genève Ces derniers proposent chaque 
année un cours d'introduction destiné à tous les étudiants débutants, où sont abordées les 
notions clefs de l'islam. A Lausanne, ce sont principalement des cours à thèmes qui sont 
dispensés, destinés plutôt aux étudiants avancés. Pour les étudiants étrangers inscrits à la 
Faculté de théologie de Lausanne, l'accès aux cours sur l'Islam donnés à l'Université de 
Genève est libre 
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Doctorat en théologie •'•jT' 

OU E S sciences religieuses y-^t 

>CYC/E 

Stage pastoral 

[a 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. 

Pour ce diplôme en sciences bibliques, histoire du christianisme, rhéologie systéma
tique, éthique théologique, sciences religieuses, théologie protique, le candidat doit 
être porteur d'une licence en théologie ou ès sciences religieuses [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, pour les disciplines 
non-bibliques, 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. Il peut ensuite constituer une partie de la thèse. 

Le candidat au doctorat doit adresser au doyen de la Faculté une demande écrite ac
compagnée du diplôme de licencié en théologie, ès sciences religeuses ou d'un titre 
équivalent. Il doit préalablement obtenir un diplôme de spécialisation; la matière du 
mémoire de recherche pourra être intégrée au travail de thèse. Peuvent être exemptés 
de ce mémoire les candidats dont les titres scientifiques sont jugés suffisants ou qui 
font état de publications 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 Fribourg, 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, sciences religieuses com
prises. Y sont admis, en principe, les diplômés des quatre Facultés de théologie: li
cenciés, doctorants, jeunes chercheurs, membres du corps enseignant universitaire. 

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, 
préalablement au stage pastoral d'une année qui fera suite à l'obtention du grade de 
licencié en théologie. Pour être consacré au ministère pastoral ou diaconal, le candi
dat subira encore l'examen administré par une commission de l'Eglise. 

L E S R E S S O U R C E S j£j 

I N S T I T U T R O M A N D D E S 

S C I E N C E S B I B L I Q U E S ( I R S B ) 
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• 
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L'Institut romand des sciences bibliques (IRSB) est un centre d'intérêt romand rattaché 
à la Faculté. Il a pour but de développer la recherche et la formation postgrade dans 
le domaine de la Bible et des écrits qui lui sont proches. Il s'attache à leur environne
ment historique et à leur interprétation. 
Son activité comporte trois axes principaux: 
• Recherche et enseignement postgrade {direction de recherches, colloques scienti

fiques, séminaires postgrades, journées d'études et séminaires de 3 e cycle au ni
veau romand). 

• Bibliographie biblique informatisée de Lausanne (BïBIL): élaboration d'une 
banque de données bibliographiques et publication d'un bulletin périodique. In
dexation de nombreuses revues et des ouvrages acquis par la bibliothèque. 

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



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2000 -200 ' 

F A C U L T É D E T H É O L O G I E 

L e s r e s s o u r c e s 

Institut romand de 
pastorale (IRP) 

Observatoire des 
religions en Suisse (ORS) 

Département 
interfacultaire 
d'éthique (DIE) 

Département 
interfacultaire 

d'histoire et de sciences 
des religions (DIHSR) 

L'Institut romand de pastorale [IRP] associe à son programme postgrade les ensei
gnants et gradués des Facultés de théologie de Genève, Lausanne et Neuchâtel; son 
champ propre est l'étude de tout ce qui touche aux pratiques ecciésiales 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 
i'IRP, seul périodique protestant d'expression française spécialisé en théologie pra
tique) 

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 et ès sciences re

ligieuses puissent suivre des cours et séminaires d'histoire et de sciences des reli
gions en dehors de la Faculté de théologie, et que les étudiants d'autres facultés 
puissent suivre des cours et séminaires en Faculté de théologie. 

• Il préside aux collaborations interfacultaires nécessaires à la licence ès sciences 
religieuses ainsi que pour le diplôme de spécialisation et le doctorat de cette filiè
re 

L'Observatoire des religions en Suisse, inauguré le 14 décembre 1999, se donne 
pour ob|ectif principal de mener des recherches au plan national favorisant la 
connaissance et la compréhension du changement religieux ainsi que ses consé
quences sur la vie de la société. Pour atteindre ce but à moyen terme, cette jeune ins
titution cherche à constituer : 
• un centre d'études sur les usages sociaux de la religion dans la modernité tardive 
• un réseau de chercheur-euse-s et d'enseignant-e-s suisses et internationaux et des 

institutions spécialisées en Suisse 
• un centre de documentation et d'information sur les religions en Suisse 
• un lieu d'organisation de manifestations en sciences sociales et humaines des reli

gions (conférences, colloques] 
L'Observatoire des religions a pour exigence de travailler de manière interdisciplinai
re dans le domaine des sciences sociales et humaines. 

Le Département interfacultaire d'éthique a pour but de stimuler les activités scienti
fiques et pédagogiques touchant à la réflexion éthique à l'Université de Lausanne, y 
compris dans le domaine de la formation continue. Il travaille tout spécialement de 
façon interdisciplinaire et collabore avec les institutions et les organismes concernés 
par l'éthique dans les autres Universités, en Suisse et à l'étranger. 
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ta licence en" théologie est la tîfresuniversitaire requis, pour ërjtrer en" formation pasforale pra
tique -(stage»et-auxilidriat d'environ 2 ans Mans--le cas.de l'Eglise évangélîquê réformée du 
.canton dëyaud).' Le ministère pastoral peut, s'exercer en des milieux*très variés: 
>*; le cadre paroissial (animation ̂ œjêbratîon; catéchèse et formation, dialogue pastoral);. 

le'çaj^rè-r^teiwl-et cqn̂ ^̂ ^ -
» , le milieu ouvert (missions, institutions diverses, oeuvres éducatives etd'entfplde)/~ ! , 
Sous réservé de l'acquisition d'une formation professionnelle; un licencié en théologie peut 
aussi envisager d'accéder au ministère de-diacre. " ' ' '., » -

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 licence ès ".sciences religieuses permet-d'acquérir une? compétence, en matière'de-phéno
mènes religieux et de connaissances intecrèligieuses, de l'investir dans divers secteurs de la so
ciété. '.On. peut" penser que lé journalisme, l'enseignement le travail social, les do-" 
"moines variés -de-: lat culture; ainsi que tes organisations i irtêmqtioïkï les "y ..feront 
appel corftmé elles recourentà descompétënëes acquises-eri lettres ou en stfences Sociales 
ét'politiques-/ ' . -' . . - - - • . -• " - •'*' ;' ('.'. >. 

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 il 

te certificat d'études théojogîques est .reconnu par le .Département déjà formation;et de fa'jeu
nesse du cantonade, Vaud ;comme titre, valable- pouf; renseignement .de l'histoire bi
blique; et'de la culture chrétienne dans les écoles vaqdbises.-

Tous les deux ans, l'Office fédéral de h statistique mène en collaboration avec l'ASOU (Association suisse pour l'orientation universitaire) une enquête auprès de tous les jeunes diplômés des hautes écoles suisses. Bi 1999, un questionnaire a été envoyé a près de 12'OOQ personnes; le taux de réponses a été de 57%. l'enquête ne reflète pas l'orientation professionnelle définitive des diplômés, mais leur situation une année après la fin des études. Le tableau chantre montre la répartition des diplômés universitaires dans les différents secteurs professionnels, un an après l'obtention de leur grade. Cette répartition est donnée en pourcentages et doit être lue ligne par ligne, c'esHére voie de formation par voie de formation. i&aersonnesint&esséespeuventobteniriempportcompkiauprès de l'Office fédéral de la statistique à Neuéôtel (032/713 60 60). 

PU 

Théologie 
Droit 

'Police scientifique et criminologie 
Géographie 

Lettres (avec longue en branche principale) 
Lettres (sans langue en branche principale) 

Economie politique 
Gestion, management 

Informatique de gestion 
'Sciences actuarielles 

Sciences sociales 
Psychologie 

Sciences politiques 
Education physique 

Secteurs d'activité des (eunes diplômés suisses en 1999 : 
- ; les sciences humaines 
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i . 10.4 2.6 1.3 2.6 1.3 1.3 1.3 2.6 75.3 1.3 
• • 8.8 0.6 60.3 0.7 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.8 8.7 2.9 0.8 1.6 0.2 0.3 1.4 10.3 0.1 1.2 0.3 

20.6 11.8 5.9 2.9 5.9 52.9 

18.8 21 2.2 0.7 1.4 0.7 3.6 5.1 0.7 6.5 2.2 1.4 2.2 3.6 5.8 20.3 2.9 0.7 

v.- 15.0 52.1 0.6 1J 5.2 0.6 0.6 0.3 3.1 0.3 0.6 1.5 0.9 1.2 3.7 4.3 0.3 0.9 0.9 
17.7 25.7 0.3 12.3 14.9 0.3 0.9 0.3 5.7 0.3 0.6 1.4 1.7 0.3 3.7 10.6 3.1 0.3 
23.8 0.7 2 1.4 8.2 25.2 2.7 3.4 6.1 1.4 1.4 10.9 11.6 1.4 
4.5 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 12 30.5 15.3 4.1 15.9 0.6 0.2 10.2 3.9 0.6 

cw -
P • 

6.8 6.8 15.3 6.8 35.6 16.9 6.S 5.1 
• 20 6.7 6.7 40 26.7 

23.6 2.8 8.3 1.4 16.7 9.7 6.9 5.6 5.6 2.8 4.2 6.9 4.2 1.4 
16.9 3.0 0.3 0.6 0.3 20.8 16 17.2 3 4.B 2.1 2.7 0.6 0.3 2.4 7.8 0.9 0.3 
18.5 1.5 9.2 1.5 3.1 4.6 15.4 1.5 9.2 1.5 1.5 12.3 13.8 3.1 3.1 

8 8 . 6 4.3 2.9 1.4 1.4 1.4 

Voies d'étude mentionnées avec ce signe: les effectifs étant faibles, nous avons considéré plusieurs années statistiques. 

http://cas.de
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P r o g r a m m e 
d e s c o u r s 

Cours généraux 1RE-4E ANNÉES 

Semestre d'hiver 
Le Christianisme : son histoire et ses problèmes (1) Prof. Pierre Gise 1-4 2C 
Spiritualités juives modernes M. Hervé Krief, pd 1-4 1 C 
Hindi : Introduction à la langue Hindi Prof Maya Burger 1-4 1 C 
La sécularisation du judaisme M. David Banon, pi 1-4 2C 
Les juifs et la Bible M JeanChrîstophe Attias, pi 1 4 2C 
Copte il • Lectures de textes lycopolitains M. Pierre Cherix, ce 1-4 2 C * 
Hindi : Travaux pratiques M Nicola Pozza, ass 1-4 2TP 
Elie ou la passion de Dieu (iconographie et Bible) Mme Bernadette Neipp, pd 1-4 2 CS* 
Semestre d'été 
Le christianisme . son histoire et ses problèmes (II) Prof. Kiauspeter Blaser 1-4 2C* 
Spiritualités |uives modernes M. Hervé Knef, pd 1-4 1 C 
Hindi . Introduction à la langue Hindi Prof Maya Burger 1-4 1 C 
Les lois de ia repentance M. David Banon, pi 1-4 2C 
Judaisme et antisémitisme Mme Esther Starobïnski, pi 1-4 2C 
Copte II : Lectures de textes lycopolitains M. Pierre Cherix, ce 1-4 2 C * 
La croix - Arbre de vie (iconographie et Bible) Mme Bernadette Neipp pd 1-4 2 CS* 

1 ère année 

Sciences bibliques 

Théologie systématique 

Ethique 

Théologie pratique 

Semestre d'hiver 
Grec postclassique 1 Mme Chnstiane Furrer, mer 1 3 C 
Langues et cultures hébraïques 1 Mme Thérèse Glardon, me 1 3 C 
Introduction à rAncien Testament • Le Pentateuque Prof Thomas Romer 1 2 CS 
et les livres historiques 
Intro. au Nouveau Testament : Paul et ses lettres Prof. Daniel Marguerat, 1 2 CS 
Lecture grecque du Nouveau Testament Prof Daniel Marguerat, 1 1 S Lecture grecque du Nouveau Testament 

Mme Emanuelle Steffek, ass 
Semestre d'été 
Grec postclassique 1 Mme Christiane Furrer, mer 1 3 C 
Langues et cultures hébraïques 1 Mme Thérèse Glardon, me 1 3 C 
introduction à r Ancien Testament : les prophètes et Prof. Thomas Romer 1 2 CS 
les écrits 
Introduction au Nouveau Testament. de Jésus aux Prof. Frédéric Amsler 1 2C5 
évangiles 
Lecture grecque du Nouveau Testament Mme Emanuelle Steffek, ass 1 1 S 

Semestre d'hiver 
Dogmatique pour débutants Prof Kiauspeter Blaser 1 1 C 
Semestre d'été 
Dogmatique pour débutants Prof Kiauspeter Blaser 1 1 C 
introduction à la théologie Prof. Pierre Gîsel 1 2 C 

Semestre d'hiver 
Introduction à l'éthique 1 Prof. Denis Mùller 1 2 C * 
Semestre d'été 
Introduction à l'éthique II Prof. Denis Muller 1 2 C* 

Semestre d'hiver 
Prière et liturgie Prof. Lytta Basset 1 2 C 
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; F A C U L T É D E T H É O L O G I E 

P r o g r a m m e 
d e s c o u r s 

Histoire du christianisme • 

Sciences des religions • ; 

Philosophie • 

Semestre d'hiver 
LES QUAFRES PREMIERS SIÈCLES VUS PAR V. DE LÉRINS 
MÉTHODOLOGIE 1 

Semestre d'été 

PROF. ERICJUNOD 
PROF. ERICJUNOD, 
M M . Y. BOURQUIN, 
ET CL. ZAMAGNI, ASS. 

1 1 C 
1 2 C S 

INTRODUCTION À L'HISTOIRE PROF. ERICJUNOD Ï 1 C 

Semestre d'hiver 
INTRODUCTION À L'ÉTUDE DES RELIGIONS 

Semestre d'été 
PROF. MAYA BURGER 1 2 C 

INTRODUCTION À L'ÉTUDE DES RELIGIONS PROF. MAYA BURGER 1 2 C 

Semestre d'hiver 
INTRODUCTION À LA MÉTAPHYSIQUE PROF. BERNARD RORDORF 1 2 C * 

Semestre d'été 
INITIATION À LA PHILOSOPHIE PROF. LYTTA BASSET 1 2 C " 

2ème, 3ème/ 4ème A N N É E 

Sciences bibliques 

Théologie systématique 

Semestre d'hiver 
GREC POSTCLASSIQUE II MME CHNSTIANE FURRER, MER 2 2 C 
LANGUE et CULTURE HÉBRAÏQUE II M M E THÉRÈSE GLARDON, ME 2 2 C 
L'INTERPRÉTATION DE LA BIBLE DANS LE JUDAÏSME PROF. JEAN-DANIEL KAESTLI 2-4 2 C S 
INTERTERTESTAMENTAIRE : TARGOUM, PESHER ET MIDRASH 
LE SERMON SUR LA MONTAGNE PROF. DANIEL MARGUERAT 2-4 2 C 
RÉCITS DE MIRACLE : LE CORPS ET LE(S) SALUT(S) PROF. DANIEL MARGUERAT 2-4 2 S 
PROSÉMINAÏRE D'EXÉGÈSE A T / N T PROFS. DANIEL MARGUERAT 2 2 C S 

THOMAS ROMER ET ASS. 
LE ROMAN DE JOSEPH (GENÈSE 37-50) PROF. THOMAS RÔMER 2-4 2 C 
ATELIER DE GREC OU LES PLAISIRS VARIÉS DE LA LECTURE PROF. JEAN-DANIEL KAESTLI 2-4 3 S * 

SEMESFRE d'été 
GREC POSTCLASSIQUE 11 MME CHRISTÏANE FURRER, MER 2 2 C 
HÉBREU RABBINÎQUE M M E THÉRÈSE GLARDON, ME 1 C 
LA PLUS ANCIENNE LETTRE DU NOUVEAU TESTAMENT M. ERIC DUBUIS, SUPPL 2 4 2 C 
EXÉGÈSE DU 1 THESSAL. 
EXÉGÈSE DU LIVRE D'ESTHER M. JEAN-DANIEL MACCHI, CC24 2 C 
LES GRANDS ENJEUX DE L'EXÉGÈSE VÉTÉROTESTAMENTAIRE PROF. THOMAS RÔMER 2-4 2 S 
DÉBUT DU TROISIÈME MILLÉNAIRE 
ATELIER DE GREC OU LES PLAISIRS VARIÉS DE LA LECTURE PROFS. JEAN-DANIEL KAESTL 2-43 S * ATELIER DE GREC OU LES PLAISIRS VARIÉS DE LA LECTURE 

ET ERICJUNOD 

Semestre d'hiver 
SOCIÉTÉ, PHILOSOPHIE, THÉOLOGIE ET EGLISE AU XIXE SIÈCLE PROF. KIAUSPETER BLASER 2-4 2 C S 
LE SACRIFICE. DONNÉES ANTHROPOLOGIQUES EF RÉFLEXION PROF. PIERRE GISEL 2-4 2 S 
THÉOLOGIQUE 
MÉTHODOLOGIE II PROF PIERRE GISEL ET ASS. 2 2 C S * 

SEMESTRE d'été 
LE MAL : SA RÉALITÉ, SA SUBVERSION POSSIBLE PROF. PIERRE GISE 2-4 2 C 
RÉPÉTITION DE LA DOGMATIQUE MME M. SCHMIDT ET 3-4 1 TP 

M. TH. LAUS, ASSISTANTS 

m 
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F A C U L T É D E T H É O L O G I E 

Ethique H 

Théologie pratique • 

Histoire du CHRISTIANISME . • 

SCIENCES DES religions \ • 

COURS empruntés à la Section de -J 
philosophie de la Faculté des lettres 

2 E - 3 E - 4 E A N N É E ( S U I T E ) 

LA RÉDEMPTION ET LA RÉSURRECTION AUX CONFINS DE LA PROFS. RAPHAËL CEÎIS ET 2-4 S 
PHILOSOPHIE ET DE LA THÉOLOGIE PIERRE GISEL 
THÉORIE ET PRATIQUE GRANDS TEXTES ET FIGURES PROFS. KIAUSPETER BLASER 2-4 S THÉORIE ET PRATIQUE GRANDS TEXTES ET FIGURES 

HENRY MOTTU 

Semestre d'hiver 
LIBERTÉ ET JUSTICE, ÉLÉMENTS D'ÉTHIQUE POLITIQUE PROF. DENIS MÙLLER 2 4 2 C 
SÉMINAIRE INTERFACULTAIRE D'ÉTHIQUE BIOMÉDICALE PROF. DENIS MULLER 3-4 2 S 
ET DES SCIENCES 
Semestre d'été 
LA CONSCIENCE MORALE. UN DIALOGUE EXIGEANT PROF DENIS MULLER 2-4 2 C 
DEVANT SOI, DEVANT AUTRUI, DEVANT DIEU 
['ÉTHIQUE DE PAUL RICOEUR ET SA RÉCEPTION THÉOLOGIQUE PROF. DENIS MULLER 3-4 2 S 

Semestre d'hiver 
ECCLÉSIOLOGIE RÉFORMÉE PROF KIAUSPETER BLASER 2-4 2 C 
LE TRAVAIL DIACONAL PROF. KIAUSPETER BLASER ET 2 4 3 S * 

MME HÉLÈNE KUENG 

SEMESFRE D'ÉTÉ 

THÉORIE ET PRATIQUE GRANDS TEXTES ET FIGURES PROFS. KIAUSPETER BLASER ET 2-4 2 S 
HENRY MOTTU 

DE L'EXÉGÈSE À L'ANNONCE DE LA PAROLE PROF. LYTTA BASSET 2 1 C 

SEMESTRE D'HIVER 

L'INTERPRÉTATION DE L'ECRITURE SELON SAINT AUGUSTION PROF. ERICJUNOD 3-4 2 S 
LE CHRISTIANISME ALEXANDRIN [DES ORIGINES À L'ÉPOQUE PROF ERICJUNOD 2-3 2 C 
D'ATHANASE) 

Semestre d'été 
les RÉFORMÉS EN SUISSE ROMANDE DU XVI AU XXE SIÈCLE M. PATRICK STREIFF, PD 2-4 2 C 
LE TRAITÉ DES SCANDALES DE JEAN CALVIN M OLIVIER FATIO, PI 2-3 
EUSÈBE DE CÉSARÉE PROF. ERICJUNOD ET 2-3 2 S 

M C. ZAMAGNI, ASS 

SEMESFRE d'hiver 
LA RELIGION DES EUROPÉENS INTRODUCTION À LA PROF R.J. CAMPICHE 2 2 C 
SOCIOLOGIE DES RELIGIONS 
L'HINDOUISME DES CONFLITS PROF. MAYA BURGEI 2 2 C 
LE SHI'ÎSME OU L'ISLAM AUTREMENT M. JEAN-CLAUDE BASSET, CE 2-4 2 C 
SCIENCE DES RELIGIONS TRAVAUX PRATIQUES M M . YVAN BUBLOZ, 2-4 2 T P SCIENCE DES RELIGIONS TRAVAUX PRATIQUES 

PHILIPPE BOMET, ASS 
MÉTHODOLOGIE AVANCÉE : RÊVES, VISIONS RÉVÉLATRICES PROF. MAYA BURGER 3-4 2 S 
PSYCHOLOGIE ET RELIGIONS : ÉLÉMENTS POUR UN DIALOGUE PROF. PIERRE-YVES BRANDT 3 2 C 

Semestre d'été 
LA RELIGION SE TRANSMET-ELLE ? PROF. R -J CAMPICHE 2-4 2 S 
L'HINDOUISME VISUEL PROF MAYA BURQER 2 2 C 
QU'EST-CE QUE CROIRE : IDENTITÉ RELIGIEUSE ET PLURALISME 2 M.JEAN-CLAUDE BASSET, CE 3-4 2 C 
PAGANISME, CHAMANISME M. ILARIO ROSSI, CE 2 4 2 C 
LES THÉORIES DE LA MAGIE PROF. MAYA BURGER 3-4 2 S 
CONVERSION ET CHANGEMENTS D'IDENTITÉ PROF. PIERRE-YVES BRANDT 3-4 2 S 
HINDI : TRAVAUX PRATIQUES M. NICOLA POZZA, ASS 2 4 2 C 

Semesfre d'hiver 
INTRODUCTION HISTORIQUE À LA PHILOSOPHIE: PROF. RAPHAËL CELÎS 2 2 C S 
QU'EST-CE QUE LA MÉTAPHYSIQUE 2 

Semestre d'été 
INTRO. HIST. À LA PHILOSOPHIE: QU'ESTEE QUE LA MÉTAPHYSIQUE C PROF. RAPHAËL CELIS 2 2 C S 
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P o s t g r a d e s e t 3 è m e c y c l e s 

Semestres d'hiver 
Colloque IRSB Prof. Jean-Daniel Kaestli 2 * 
Colloque posfgrade Ancien Testament Prof. Thomas Rômer 
Colloque postgrade Nouveau Testament Prof. Daniel Marguerat 
Enseignement postgrade romand en sciences Profs. A Dettwiler [NE] et 
bibliques: La théologie de la croix J. Zumstein (ZH) 
Enseignement postgrade romand en éthique : Profs. D e n i s Muller 
Les sources du soi [Ch. Toylor) François Dermange 
3ème cycle romand d'éthique: La réception de Profs. Denis Muller 
l'éthique d'Arïstote dans les éthiques philosophiques F. Dermange etJ.-D. Causse 
et îbéologiques confemporaines 
Semestres d'été 
Colloque IRSB Prof Jean-Daniel Kaestli 2 * 
Colloques d'Ancien Testament Prof. Thomas Rômer 
Séminaire postgrade en éthique Profs. Denis Muller et 

M. François Dermange 
Enseignement postgrade romand en sciences bibliques: 
Initiation aux langues du milieu biblique: 
atelier d'égyptien Prof. F Smyth [GE] 
atelier de syriaque M. Albert Frey 
Enseignement postgrade de 3ème cycle en théologie pratique: 
Les Eglises au risque de la visibilité Prof. Léo Karrer et Les Eglises au risque de la visibilité 

M.Félix Moser, mer 

C o u r s p u b l i c s *: " ' X * * • * ; \ " c p u i K f r 5 | ^ H N J u R E S p u b l i c s c / . - !
 ; \ \ > 

Semestre d'hiver 
Genèse du mal, à 
Cours de grec 

a recherche de la confiance perdue Prof. Lytta Basset et alii 
Mme Christiane Furrer, mer 

2 S 
2 C* 

S e m e s t r e d'été 
Cours de grec 
La religion : un de 

Mme Christiane Furrer, mer 
îfi pour les Eglises 1 Prof. RJ. Campiche 

2 c * 
1 C 

É t u d i a n t s d e l e t t r e s 

C o u r s spécifiquement destinés aux 
étudiants inscrits en Faculté des lettres 

Abréviations utilisées 

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

O U 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 ( L E T T R E S ) 

S e m e s t r e d'hiver 
La résurrection - Exégèse sur traduction 
Semestre d'été 

Prof Daniel Marguerat 2 C 

Explication de textes bibliques : le livre de Zacharie Prof. Jean-Daniel Kaestli 2 C 
Nous ne présentons ici que les cours du programme qui sont spécifiquement destinés eux étudiants inscrits en Faculté des lettres. Pour en savoir plus 

sur le cursus complet et les examens, s'adresser ou prof. Thomas Rômer, Décanat de la Faculté de théologie, B F S H 2 , 6 9 2 2 7 01 (certificat d'études 

théologiques) ou a Yvan Bubloz, assistant DIHSR, BFSH2, bureau 5 0 1 1 , 6 9 2 2 7 2 0 (histoire et sciences des religions). 

2 - ^ ; c o u r s C K J v e r J s â a X l ê h x J i q h t s 

J -« y ; d e 2 e , 3 e e t 4 é a n n é e s ï 

C H - = T. c o u r s ' ".• - - >é '", * ^ I • * ' 

S • = : r s. , ^ m i p c i i r e Ç , ^ ï . « > t ; i , ^ ^ ' s T i - : * 

C S = c o u r s a v e c p r o s é m i n a i r e ; , " ! 

* % = r \ \ e o u r | d o n i r i ê . t o u ï j f e s ; *'. 

ce 

a s s 

^ p r o f e s s e u r ; I r i v ^ t é ^ 

c K a ç g s d e c o u r s ! 

a s s i s t a n t j 
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RESPONSABLES ADRESSE TEL FAX 

Décanat 

1 

P r o f e s s e u r T h o m a s R ô m e r , d o y e n B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e 6 9 2 2 7 0 1 6 9 2 2 7 0 5 Décanat 

1 

Secrétar iat d u D é c a n a t 

M ™ M o f à z o Etb Secretariafïheologie@èheoLunii.ch 
B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e 6 9 2 2 7 0 0 6 9 2 2 7 0 5 

so l 

institut romand des • P r o f e s s e u r J e a n - D a n i e l Kaestli B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e 6 9 2 2 7 3 3 6 9 2 2 7 3 5 

sciences bibliques Secrétar iat d e l ' Institut 

M ™ Renée Girardet 

B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e 6 9 2 2 7 3 0 6 9 2 2 7 3 5 

Institut romand • P r o f e s s e u r H e n r y M o t t u , directeur B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e 6 9 2 2 7 3 9 6 9 2 2 7 0 5 

de pastorale Assistant B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e 6 9 2 2 7 3 9 6 9 2 2 7 0 5 

M . Olivier Bauer, assistant diplômé 

d'histoire et de sciences 

Département interfacultaire 
d'éthique 

• P r o f e s s e u r M a y a B u r g e r B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e 6 9 2 2 7 1 7 6 9 2 2 7 2 5 

n Assistant 

M . Vvan Bubloz , assistant diplômé 

B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e 6 9 2 2 7 2 0 6 9 2 2 7 2 5 

• P r o f e s s e u r D e n i s M u l l e r B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e 6 9 2 2 7 0 6 6 9 2 2 7 0 5 

a g i Assistant 

M . Hugues Poltier, premier assistant 

B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e 6 9 2 2 8 8 1 6 9 2 2 7 0 5 

S i t e ^ c o n s u l t e r : / > - J ' • 1 :""/* 

^JÈf 5 ^ w w . u o i l c h / t h e o l , „ , _ ~ . - * s -

D o c u m e n t a f i ô n d i s p o n i b l e : , v 

î P l â r r , d ' é . t ô d e e ' P p r o g r a f r f m e - d e s * 

. _ e x a m e n s » p a r j v p e d e i i c e n c e • 
< a - f o r s i E e . d e s i 

« D e s c r i p t i f d e S s Ç o u r s ^ s é m i o d i j e s » 

K R è p j e m e n L 9 ê T a F a c u l t é * * : - • ' ' 

A d r e s s e s u t i l e s 
w w w . u n i l . c h / t h e o l 

http://www.unil.ch/theol
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Le droit se présente, d'une part, comme l'art de la recherche du juste au service de l'individu et 
de la société. Il s'entend alors comme l'ensemble des règles de conduite, édictées ou accep
tées par l'autorité publique, organisant la garantie des libertés, la coexistence des groupes hu
mains et assorties de sanctions coercitives. Il se présente, d'autre part, comme une science, 
c'est-à-dire un savoir à l'objet et aux méthodes propres 
Bien que le droit positif en vigueur à l'intérieur de l'Etat représente le cadre de référence princi
pal pour les études, dans aucune de ces dimensions, le droit n'existe isolément. En effet, un 
ordre juridique résulte d'un développement dans le temps et d'une osmose avec l'économie, le 
social et le politique ainsi que d'échanges avec d'autres ordres juridiques. 
Les enseignements de la Faculté, tenant compte de ces contextes, permettent d'acquérir notam
ment le sens de la mesure et de l'équilibre, les connaissances de droit positif et une certaine 
discipline critique de l'esprit. Ils offrent une formation faite de cohérence dans le raisonnement 
et de précision dans la forme. 

Outre l'enseignement et la recherche dans les diverses disciplines juridiques, la Faculté se distingue par: 
- les disciplines historiques (histoire du droit, droit romain, par exemple); 
- les disciplines portant ouverture à d'autres ordres juridiques (droit comparé, droit français, al
lemand, américain, droit international public et privé, droit européen). 
Enfin, la Faculté donne un tour concret et pratique à ses enseignements notamment en coopé
rant avec le barreau, en confiant à des avocats et des notaires la charge de certains cours ou 
séminaires. 

LICENCE EN DROIT, mention «droit suisse» 
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 D'ÉTUDES APPROFONDIES (LLM.) EN DROIT EUROPÉEN ET EN DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE 

DIPLÔME D'ÉTUDES APPROFONDIES DE DROIT FRANÇAIS, SUISSE ET COMPARÉ DE LA CONSOMMATION 

DIPLÔME D'ÉTUDES APPROFONDIES EN DROIT DES AFFAIRES 

* // n'est actuellement pas possible de s'inscrire pour accomplir des études complètes visant à 
l'obtention d'une licence mention droit français; toutefois, demeure la possibilité de suivre les 
cours et séminaires dispensés dans ce domaine. 
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Orientation générale 

Nature des enseignements 

Etudes dans une 
législation étrangère 

Licence, doctorat: 
les exigences 

Equivalences 

Certificat d'études juridiques 

Contrôle des études 

Les études de droit, d'une durée de 4 ans, portent sur le droit suisse. Il n'est actuelle
ment plus possible de s'inscrire pour accomplir des études complètes visant à l'obten
tion d'une licence mention législation étrangère; toutefois, demeure la possibilité de 
suivre les cours et séminaires dispensés dans ce domaine. 

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

Il est possible d'accomplir des études complètes en droit suisse, mais seulement par
tielles en droit allemand ou en droit français: certificat, cours et séminaires, éventuel
lement doctorat. En outre, il est possible de suivre des études de 3 e cycle en droit eu
ropéen et en droit international économique, et en droit français, suisse et comparé 
de la consommation. 

Les études se terminent normalement avec la licence. Celle-ci nécessite une moyenne 
de 4 / 6 dans chaque série d'examens Pour le doctorat, la moyenne exigée est de 
4 , 5 / 6 pour l'ensemble des notes obtenues dans les séries réussies 11 faut de plus 
avoir présenté dans la quatrième année un examen de 48 h en droit romain spécial. 

Le candidat au doctorat ou à la licence qui a dé|à suivi des examens équivalents en 
Suisse ou à l'étranger peut bénéficier d'équivalences. La reconnaissance réciproque 
des examens fait l'objet d'une convention entre les facultés suisses de droit. D'autres 
conventions existent avec l'Allemagne, l'Autriche et la France (pour certaines universi
tés). Dans les autres cas, les dispenses de semestres et d'examens sont octroyées par 
la Commission des équivalences de la Faculté. 

Il est 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. 

• 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 — février/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'ils 
changent de mention après un échec. 

• Les étudiants de 1 w cycle ne sont admis aux cours de l'année suivante qu'à partir 
du moment où ils ont réussi respectivement les examens de 1 r e et de 2e années. 

• 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 re année d'études à la Faculté). 

Exigence du latin »Ua ^UK'^jqtifi'ëJTt^spé^^^ïaJiièSlté-^^çJcc^tî Sèlendàm?surîdëdxf seraesfHf 
il .permet pu|Ĵ udiàgtsc|uîJn'c|n| pas de jgpaturiiê;p^|p latin*(pu..une jor^çrjipn jugéet 

"etjbivafentèj'de sëprêpdfëT":& fexcffrfeji préalable diï1àtJn.;Gêf ê̂ dmen ""cft^i 
'goej^ues^ei^iœes^'avéwl ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ï ^ ^ ^ ^ ^ 
épreuve .ést,Jc^urlcej'̂ udia,fi§^uné/cô.pe|i|.on pg|jr,|©uvQU§g préservteriqrj'examep. 
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L e s e n s e i g n e m e n t s 

Introduction au droit 

Introduction 
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? 

Droit romain 

Histoire des institutions 
publiques et des sources (I) 

Histoire du droit II 

Droit romain III 

Matières historiques 
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). 

Ce cours, fondé essentiellement sur l'analyse de textes, cherche 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 La première partie étudie les sources 
du droit, le pouvoir législatif et les principales écoles de pensée juridique en Europe 
du Moyen-Age, la rédaction des codes contemporains. La seconde partie du cours 
est consacrée à des chapitres choisis d'histoire institutionnelle. 

Ce cours, destiné à retracer de manière approfondie l'évolution d'un domaine parti
culier du droit dans le temps et dans t'espace, est consacré en 2000-2001 aux ef
fets du mariage (statut de la femme mariée, condition des enfants légitimes, régimes 
matrimoniaux). 

Le but de ce cours est de dégager des règles générales et abstraites des sources ro
maines - celles-ci ayant un caractère casuistique, afin de donner une solution à divers 
cas concrets. Destiné principalement aux étudiants visant le doctorat, il permet d'exer
cer le raisonnement juridique en vue de se préparer à l'examen de 48 heures. 

Droit constitutionnel 

Droit international public I 

Droit international public II 

Droit international public III 

Droit pénal I et II 

Droit administratif 

Matières relevant du droit public 
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. 

Ce cours obligatoire, enseigné en première année, porte sur les principes directeurs 
du droit international ainsi que sur les sujets de droit international. 

Ce cours obligatoire, enseigné en deuxième année, est un cours général. 

Ce cours à option, enseigné en quatrième année, porte actuellement sur le droit di
plomatique et consulaire / droit des organisations internationales. Ce cours s'at
tache à analyser les règles fondamentales de la diplomatie, tant bilatérale [droit di
plomatique et consulaire classique) que multilatérale (droit des organisations 
internationales). 

Ces enseignemenst comportent l'étude de la loi pénale, de son champ d'applica
tion dans le temps, quant aux lieux et aux personnes. Ils s'attachent ensuite à l'exa
men des éléments de l'infraction et de la faute — ou culpabilité — de son auteur. 
Enfin, ils s'occupent des sanctions, peines ou mesures applicables aux délinquants. 

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. 
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Droit pénal spécial / 

procédure pénale 

Droit fiscal $4< 

Droit européen 

Droit des assurances sociales 

Droit administratif spécial 

Relations internationales 
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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 au 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 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. 

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. 

Cet enseignement couvre les aspects constitutionnels (principes fondamentaux, insti
tutions, sources, procédures) et les domaines les plus importants du droit matériel 
[droit du marché intérieur) de l'Union Européenne. 

L'enseignement porte sur la plupart des dix branches qui constituent le régime suisse. 
L'approche se fait surtout au 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 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 cours est divisé en deux parties: 1. La politique extérieure des Etats-Unis de la Pre
mière Guerre mondiale à nos jours. 2. Les théories des relations internationales 
(analyse des structures des relations internationales contemporaines à la lumière des 
principaux cadres conceptuels de la science politique) 

Matières relevant du droit privé 
Ce cours est consacré à l'étude du sujet de droit, c'est-à-dire de la personne et de la 
famille. 
Le semestre d'hiver permet aux étudiants de se familiariser avec la naissance et la 
mort de la personne physique, l'état civil, la tutelle, la création et le fonctionnement 
de l'association et de la fondation, soit des personnes morales en général, la pro
tection des droits de la personnalité tant à l'égard des tiers que par rapport à la per
sonne qui est elle-même titulaire. 
Au semestre d'été, c'est la découverte des conditions et des effets du mariage, puis 
l'étude de la filiation: quels liens juridiques l'enfant a-t-il avec sa mère et son père et 
quels sont les effets de ces liens ? 

Ce cours traite du divorce ainsi que des régimes matrimoniaux: qui administre les 
patrimoines des époux? Qui en dispose? Peut-on accroître son patrimoine pendant 
le mariage? Ensuite, le cours s'attache au droit des successions. 

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 délit, 
etc. Il détermine la validité des contrats et régit la responsabilité, les droits de créan
ce, leur paiement, leur transfert. 
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Droit civil comparé - S * 
partie générale 

Droit civil III £*• 

Droit commercial • 

]££• 

Dro/Y des obligations II 

Dro/f international pr/vs.-

Poursuite ef" fa/7//te • 
M B » 

Procédure civile l£-

Dro/f c/es ossuronces privées • 

1: ' 

Dro/f bancaire et monétaire i 

Dro/f comparé, partie spéciale l 

Dro/f du travail * 

Propriété intellectuelle 

Ce cours est destiné à sensibiliser l'étudiant à la diversité des systèmes juridiques. 
Après une introduction générale sur la nature, le but et les fonctions du droit compa
ré ainsi que ses rapports avec d'autres branches du droit, quelques grandes familles 
du droit contemporain seront étudiées: le système romano-germanique (formation et 
évolution historique, structure des droits appartenant à ce système), le droit anglais 
(Common law) (histoire, structures et sources) et finalement le droit russe (le droit de 
l'ancienne Russie, le droit soviétique et l'avènement d'un nouveau droit russe). 

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. 

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. 

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 

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

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. 

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. Il est aussi question des directives européennes 
en matière d'assurances. 

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

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

Ce cours étudie le droit du contrat de travail ainsi que le régime des conventions 
collectives et contrats-types de travail (avec un aperçu du droit public du travail) 

La propriété intellectuelle comprend le droit des marques, des brevets, du design et 
le droit d'auteur. 

Droit allemand 

Criminologie 

Matières annexes ou complémentaires 
Ce cours est destiné en premier lieu aux étudiants allemands s'inscrivant pour un ou 
deux semestres à Lausanne. Le programme leur permet de répéter et d'approfondir 
les connaissances acquises pendant leurs deux premières années d'études et d'ob
tenir 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. 
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Economie politique 

Eléments de comptabilité •*! 

Sciences forensiques 

Histoire contemporaine +\ 

Histoire des idées politiques • 

I 
Langue juridique allemande 

Logique formelle 
* I 

Médecine légale • ! 

Psychiatrie légale • I 

Sociologie générale I 4 

• : 

Procédure et juridiction administratives 

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 ovec la terminologie juridique de 
la langue allemande En droit suisse, la langue allemande joue 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, lo 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 déterminerT'identîté de l'auteur 

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

Comme le droit civil et le droit pénal, le droit administratif matériel ne peut être ap
pliqué qu'au travers des règles de procédure que l'administré fait valoir devant l'ad
ministration ou les organes du contentieux administratif de niveau cantonal ou fédé
ral. Le cours porte sur les prinicipes généraux de la procédure administrative, puis 
sur une étude plus détaillée des recours cantonaux et fédéraux dans cette matière. 

• 
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Thèses de doctorat 
ou de licence 

Diplôme d'études 
approfondies (LLM) en 

droit européen et en droit 
international économique 

Pour plus de précisions, une brochure 
est disponible au Centre de droit 

comparé et européen 

DEA de droit français, 
suisse et comparé de la 

consommation 

Pour plus de précisions, 
un dépliant est disponible 
à l'Institut de droit français 

Si le candidat a subi avec succès les épreuves écrites et orales prescrites pour la li
cence en droit, ii peut présenter une thèse à la Faculté. Le candidat choisit le sujet de 
sa thèse d'entente avec un professeur de la Faculté (directeur de thèse], dont l'ensei
gnement 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. Elle est nécessaire pour obtenir le titre (Doctorat en droit, mention droit suis
se ou Doctorat en droit, avec mention d'une législation étrangère). 
La thèse de licence peut être de nature essentiellement descriptive. Elle offre la possi
bilité légale pour le stage de notaire ou d'avocat. 
A la demande du candidat, la Faculté peut l'autoriser à présenter sa thèse dans une 
autre langue que le français. 

En 1991 , fut créé un diplôme postgrade de droit européen dans le cadre du Centre de 
droit comparé et européen dirigé par le prof. Fiernard Dutoit et sous la responsabilité du 
prof. Roland Bieber. Ce diplôme vise à offrir une formation préparant aux activités juri
diques et scientifiques en Suisse et dans l'Union européenne. Il est ouvert aux titulaires 
d'une licence en droit, en sciences économiques ou d'un diplôme jugé équivalent. De
puis 1998, ce programme est offert conjointement avec l'Université de Genève. 
Durée des études: 2 semestres consécutifs et comportant des cours et séminaires équi
valant à 16 heures hebdomadaires au moins. 

Programme: 
Droit constitutionnel et institutionnel de l'UE 
Séminaire: droit constitutionnel et institutionnel de l'UE 
Les procédures judiciaires devant les instances de l'UE 
Droit européen de la concurrence 
Droit du marché commun il: libre circulation des personnes et libertés économiques 
Foreign Relations law and Policies of ihe EU 
Droit international économique 
law and Practice of the International Organisations at Geneva «Academy of International 
Economie law» 
Protection des droits fondamentaux dans l'UE et au sein de la CEDH 
Droit social et droit du travail européen 
Droit européen privé I: Droit des sociétés 
International Economie law and the GATT/WTO légal and Dispute Settlement System 
Droit bancaire, monétaire et financier européen 
Droit européen de la propriété intellectuelle 
Séminaire: International and European Envtronmental Law 
Droit européen privé II: Les Conventions de Bruxelles et Lugano 
Arbitrage international comparé 
Entraide internationale en matière pénale dans l'UE: rapports entre droit pénal et droit 
communautaire 
Droit fiscal international et européen 
Chapitres choisis du Marché intérieur 

Le DEA (diplôme d'études approfondies] de droit français, suisse et comparé de la 
consommation est le fruit d'une volonté mutuelle de coopération entre la Faculté de 
droit de l'Université de Lausanne et la Faculté de droit et d'économie de l'Université 
de Savoie. Sans équivalent tant en France qu'en Suisse, cette formation présente 
deux caractéristiques essentielles: elle implique la mobilité des professeurs et des étu
diants puisque le premier semestre d'enseignement se déroule à Chambéry et le se
cond à Lausanne; elle débouche sur l'obtention de deux diplômes équivalents: un 
DEA français et un DEA suisse. 
Durée des études: 2 semestres consécutifs et comportant des cours et séminaires équi
valent à un total de 175 heures. 
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Pour ia première fois en 1999, ies Facultés de droit des Universités de Lausanne et de 
Genève, avec l'appui soutenu des Ordres des avocats genevois et vaudois, organi
sent un diplôme d'études approfondies (DEA) en droit des affaires (Master in Business 
Law - AABL). Ce diplôme se veut une alternative concrète au stage et au brevet d'avo
cat, étant donné que celui-ci ne répond plus vraiment aux attentes des licenciés en 
droit qui souhaitent travailler en tant que juristes d'entreprise. Or, ies entreprises et les 
administrations publiques tendent à exiger un brevet d'avocat pour tous les postes ju
ridiques à pourvoir. Le nouveau programme postgrade offre donc une spécialisation 
en droit des affaires, préparant ainsi le licencié en droit à un premier emploi comme 
juriste d'entreprise. 
Il s'agit d'une formation à plein temps pendant deux ans, dont un an de formation pu
rement académique et une année de stage dans une entreprise ou une administration 
publique à vocation économique. 

Pour être admis sur titre au stage d'avocat (2 ans) dans le canton de Vaud, il faut {loi 
du 22 décembre 1993) avoir obtenu une licence en droit et remplir l'une des trois 
conditions suivantes: 
a) avoir soutenu une thèse de licence ou de doctorat; 
b) avoir obtenu un diplôme d'études juridiques postgrade; 
c) avoir exercé pendant deux ans au moins une activité juridique. 
• Pour le brevet d'avocat, se renseigner au Secrétariat général de l'ordre judiciaire, 

Tribunal cantonal, route du Signal 8, 1014 Lausanne, tél.: 0 2 1 / 3 1 6 15 11 
Pour être admis sur titre au stage de notaire (3 ans) dans le canton de Vaud, il faut (loi 
du 10 décembre 1956) avoir obtenu une licence en droit et une thèse de licence ou 
de doctorat. Pour les autres licenciés (HEC) sont organisés des cours spéciaux et des 
examens d'entrée à ia formation de stagiaire. 
• Pour le brevet de notaire, se renseigner au Département des institutions et relations 

extérieures, auprès du responsable des affaires notariales du Service de Justice et 
Législation, place du Château 1, 1014 Lausanne, tél.: 0 2 1 / 3 1 6 4 5 64 

• H 
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Centre du droit de 
l'entreprise (CEDIDAC) î|ï 

Centre de droit comparé et 
européen (CDCE) 

Institut de recherche sur la 
responsabilité civik ;f j| 

les assurances (IR/' .) 

1 

Institut de droit public 

Institut de droit français 

Institut de droit judiciaire (IDJ) 

Centre d'études interdisciplinaires 
Walras-Pareto 

Institut d'études de droit international 

Le CEDIDAC est le lien entre les milieux professionnels et l'institution universitaire. Il 
met le droit au service de la pratique. Organisme de formation continue de niveau 
universitaire, il permet aux praticiens de mieux servir le public. Il effectue les re
cherches nécessaires à la publication de livres traitant de sujets juridiques actuels. Le 
CEDIDAC œuvre sur un plan intercantonal et international. 

Ce centre constitue le prolongement de l'enseignement dans ces deux matières et re
présente un lieu de recherche et de documentation pour les doctorants, juristes et toute 
personne intéressée. La collection «Comparative» du Centre — qui compte plus de 60 
volumes — traduit l'effort de recherche comparative conduite sous ses auspices. Le 
CDCE a la responsabilité du diplôme d'études approfondies en droit européen et en 
droit international économique, commun aux Universités de Genève et de Lausanne. 

Cet institut a pour but de promouvoir la recherche et la formation continue dans le do
maine du droit de la responsabilité civile, des assurances sociales et privées, ainsi 
que du travail. L'IRAL accueille toute personne désireuse d'effectuer des travaux scien
tifiques dans l'un ou l'autre de ces domaines. Il organise des journées d'études et des 
colloques. Il publie depuis quelques années une collection d'ouvrages touchant à son 
domaine d'action. 

L'Institut comprend les enseignants de droit constitutionnel, de libertés publiques, de droit 
administratif et d'aménagement du territoire. Sa bibliothèque, ouverte aux doctorants, 
aux chercheurs et aux étudiants, contient les collections et ouvrages les plus importants 
de droit public suisse, ainsi que quelques revues de droit public allemand et français. 

L'Institut d'études de droit international comprend deux sections: a) droit international 
public et organisations internationales; b] droit international privé. La première regrou
pe un enseignant ainsi que des chercheurs de la Faculté de droit et de la Faculté des 
sciences sociales et politiques; la deuxième comprend un enseignant ainsi que des 
chercheurs de la Faculté de droit. L'Institut a pour mission principale de mettre à dis
position des doctorants et chercheurs dans les disciplines qui les concernent l'enca
drement, la documentation et, dans la mesure du possible, les locaux et le soutien ad
ministratif nécessaires à leurs travaux. L'Institut maintient un contact étroit avec le 
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. 

Cet institut a pour but l'enseignement du droit français, assuré à l'UNIL depuis 1912 
et qui est destiné à des étudiants suisses et étrangers. Il permet en particulier à des 
étudiants français de continuer leurs études à Lausanne. Il constitue ainsi un lien entre 
la 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 
commercial, droit pénai, procédure pénale, procédure civile. L'Institut organise de 
nombreux séminaires pour amener les étudiants à voir les problèmes sous un angle 
pratique. Et, pour favoriser les recherches, une bibliothèque regroupant toutes les ma
tières de droit français est à la disposition des étudiants. 

L'Institut de droit judiciaire regroupe les disciplines de procédure: procédure civile, 
procédure pénale et exécution forcée (saisie, faillite, etc.). Les enseignements histo
riques lui sont également rattachés. 

Le Centre Walras-Pareto est rattaché administratîvement 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. 
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Barreau •! 

Notariat 

Magistrature 

Entreprises privées 

Divers •• 

LE BREVET D'AVOCAT S'OBTIENT À LA SUITE D'UN STAGE DE DEUX ANS DANS UNE ÉTUDE ET D'UN EXA
MEN. 
ON DEVIENT AVOCAT-STAGIAIRE APRÈS UNE THÈSE DE LICENCE OU DE DOCTORAT, UN DIPLÔME JURIDIQUE 
POSTGRADE OU DEUX ANS D'ACTIVITÉ JURIDIQUE. 

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

LA FILIÈRE HABITUELLE POUR OCCUPER UN POSTE DANS LA MAGISTRATURE CONSISTE À DEVENIR GREFFIER 
DANS UN TRIBUNAL (DE DISTRICT CANTONAL, DES BAUX, DES MINEURS, ETC.), PUIS D'EFFECTUER LE CAS 
ÉCHÉANT UN PASSAGE AU PARQUET DU PROCUREUR EN TANT QUE SUBSTITUT, AVANT DE BRIGUER UN 
POSTE DE JUGE INFORMATEUR, DE PROCUREUR OU DE PRÉSIDENT D'UN TRIBUNAL DEDISTRICT. 

EN DEHORS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DE CERTAINS SERVICES'DE L'ETAT EFDES ASSURANCES, LES POSTES DE 
JURISTES DONT* LE TITULAIRE NE FAIT QUE DU DROIT SONT, LIMITÉS/CHAQUE ENTREPRISE NE POSSEDANFRPAS 
OBLIGATOIREMENT DÊ'SERVTCEJURIAIQUE. LE JURISTE Y SERA AMENÉ À ACCOMPLIR DES TÂCHES TELLES 
QUE:,A,ESTION FINANCIÈREET ^ADMINISTRATIVE, GESTION DU PERSONNEL/GESTION COMMERCIALE, "VENTE^ 
ET SE TROUVERAEN CONCURRENCE" AVEC D'AUTRES LICENCIES, NOTAMMENT EN SCIENCES ÉCONOMIQUES. 
IL DEVRA DONC.FAIRE VALOIR DES EOMPÉTENCESSAÇQUÎSES*À TÎTRE;PERSONNEL: BAGAGE ̂ LINGUISTIQUE; 
BAGAGECOMMERCIAL^ CONNAISSANCES INFORMAHQUES^DCTRVITÉS DANS LAVIE ASSOCIATIVE. 

COMME LES AUTRES LICENCIÉS EN SCIENCES HUMAINES. LES JURISTES PEUVENT BRIGUER; UNPOSTE DANS 
LÊ.ÂOMÀINESE LÂÎCOMMÊNÏCAHORI (JOURNALISME,*RELATIONS*PÛBLIQUES), DE IFFCULTURE^TLE L'ADMK 
NISTRATION PUBLIQUE, OU e n c o n 3 . D E LA DIPLOMATIE. DANS CE CAS COMME DANS LEPRÉCÉDENT^ LES 
CÔMPÉTENCËS^NÔN^CADÉRNIQÙES.BRÎFûrie4mpôrtdnceCAPTTAW~> *"f î ? * >• ' * 

Tous ies deux ans, l'Office fédéral de la statistique mène en col bbotation avec IAS0U (Association suisse pour l'orientation universitaire) UNE enquête auprès de tous LES JEUNES DFPFÈMÉS des Doutes écoles suisses in 1999, un questionnaire a été envoyé à près dê 12'OOQ personnes; le taux de réponses a été de 57%. L'enquête ne reflète pas l'orientation professionnelle définitive des diplômés, mais leur situation une année après la lin des études. 
le tableau ckontre montre ia répartition des diplômés universitaires dans ies différents secteurs professionnels, un an après l'obtention de leur grade. Cette répartition est donnée en pourcentages et doit être lue ligne par ligne, c'est-à-dire voie de formation par voie de formation. 
Les PERSONNES INTÉRESSÉES PEUVENT OOFENIF fe RAPPORT COMPLET AUPRÈS de IWœ fédéra! de ta statistique à Neuchàte! (032/713 60 60). 

THÉOLOGIE 

DROIT 

*POLICE SCIENTIFIQUE ET CRIMINOLOGIE 

GÉOGRAPHIE 

LETTRES (AVEC LANGUE EN BRANCHE PRINCIPALE) 

LETTRES (SANS LANGUE EN BRANCHE PRINCIPALE! 

ECONOMIE POLITIQUE 

GESTION, MANAGEMENT 

INFORMATIQUE DE GESTION 

*SCIENCES ACTUARIELLES 

SCIENCES SOCIALES 

PSYCHOLOGIE 

SCIENCES POLITIQUES 

EDUCATION PHYSIQUE 

SECTEURS D'ACTIVITÉ D E S JEUNES D I P L Ô M É S S U I S S E S E N 1 9 9 9 : 

• x ' . - A- •« > „ , v LES SCIENCES H U M A I N E S " E ? ,R " * * * âl 
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10.4 2.6 1.3 2.6 1.3 1.3 1.3 2.6 75.3 1.3 

8.8 0.6 60.3 0.7 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.8 8.7 2.9 0.8 1.6 0.2 0.3 1.4 10.3 0.1 1.2 0.3 

PL I 

20.6 11.8 5.9 2.9 5.9 52.9 

PL I 18.8 21 2.2 0.7 1.4 0.7 3.6 5.1 0.7 6.5 2.2 1.4 2.2 3.6 5.8 20.3 2.9 0.7 PL I 
15.0 52.1 0.6 7.7 5.2 0.6 0.6 0.3 3.1 0.3 0.6 1.5 0.9 1.2 3.7 4.3 0.3 0.9 0.9 

17.7 25.7 0.3 12.3 14.9 0.3 0.9 0.3 5.7 0.3 0.6 1.4 1.7 0.3 3.7 10.6 3.1 0.3 

23.8 0.7 2 1.4 8.2 25.2 2.7 3.4 6.1 1.4 1.4 10.9 11.6 1.4 

I 

4.5 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 12 30.5 15.3 4.1 35.9 0.6 0.2 10.2 3.9 0.6 

I 

6.8 6.8 15.3 6.8 35.6 16.9 6.8 5.1 

I 
20 6.7 6.7 40 26.7 

I 23.6 2.8 8.3 1.4 16.7 9.7 6.9 5.6 5.6 2.8 4.2 6.9 4.2 1.4 I 
16.9 3.0 0.3 0.6 0.3 20.8 16 17.2 3 4.8 2.1 2.7 0.6 0.3 2.4 7.8 0.9 0.3 

I 
18.5 1.5 9.2 1.5 3.1 4.6 15.4 1.5 9.2 1.5 1.5 12.3 13.8 3.1 3.1 

I 

88.6 4.3 2.9 1.4 1.4 1.4 

I B ' Voies d'étude mentionnées avec ce signe: les effectifs étant faibles, nous avons considéré plusieurs années statistiques. 

http://encon3.de
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l1* année 

Droit constitutionnel i Etienne Grisel, po 3 C 
Droit pénal 1 Martin Killias, po 4 C 
Droit international public 1 Jean-François Flauss, po 2C 
Economie politique Pasdcal Bridel, po 3C 
Introduction au droit / Mélhodologie Lise Favre, pas 4C/TP 
Droit civil 1 [personnes et famille) Philippe Meier, pi 3C Droit civil 1 [personnes et famille) 

Suzette Sandoz, po 
Droit romain 1 Pascal Pichonnaz, sup 
Histoire des institutions publiques et des sources Denis Tappy, po 2C 
Une matière à option Voir sous "Matières à option' 

2 E année 

Droit administratif Pierre Moor, po 4C/1 S 
Droit civil 11: régimes matrimoniaux et successions Suzette Sandoz, po 4 C 
Droit des obligations 1 (partie générale) François Dessemontet, po 5 C / I S 
Droit constitutionnel II Etienne Grisel, po 2C/1 S 
Droit international public II Jean-François Flauss, po 2C/1 S 
Droit pénal II / Procédure pénale 1 Laurent Moreillon, pas 2C/1 S Droit pénal II / Procédure pénale 1 

André Kuhn, pas 
Eléments de comptabilité Daniel Oyon, sup 2C 
Langue juridique allemande [ou 3e année) Bettina Kahil, sup 2C 

3e année 

Droit civil III (droits réels) Denis Piotet, po 4 C / 2 S 
Droit commercial Pierre-André Oberson, sup 5 C/2S Droit fiscal Jean-Marc Rîvïer, pe 2 C 
Droit fiscal Yves Noël, ce 1 S 
Histoire du droit II Denis Tappy, po 2 C 
Droit des obligations II [partie spéciale} L. Thévenoz 2C/2 S 
Droit romain 11 Hansjorg Peter, po 4C/2 S 
Droit civil comparé [général) Bernard Dutoir, po 2C 

4« année 

Droit européen Bettina Kahil, ce 2C 
4 matières à option [voir sous "Matières à option ) 
Droit international privé Bernard Dutoït, po 2C 
Procédure civile Denis Tappy, po 2C 
Loi sur la poursuite Hansjorg Peter, po 2C 
Droit romain spécial [doctorat seulement) Hansjorg Peter, po 3C/S 
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Etudes partielles ^ 

M A T I È R E S À O P T I O N 

Options de 1"? année 

Psychiatrie légale Dr Gasser, pi 2C 
Criminologie André Kuhn, pas 2C 
Médecine légale Patrice Mangin, po 2C 
Sciences forensiques générales Pierre Margot, po 2 C 
Pour les options choisies dans une autre faculté, 
se référer à la liste établie par le Conseil de la Faculté de droit 

Options de 3e-4s année 

Introduction au droit privé français Jacqueline Flauss, pi 2 C 
Droit administratif spécial Pierre Moor, po 2C 
Droit des assurances sociales (chapitres choisis) Bettina Kahil, ce 2 S 
Prévoyance professionnelle Jacques-André Schneider, ce 2 S 
Droit bancaire et monétaire Mario Giovanoli, pe 2C 
Droit civil comparé spécial Bernard Dutoit, po 2C 
Droit international public lli Jean-François Flauss, po 2 C 
Droit pénal lll/Procédure pénale II André Kuhn, pas 2 C 

Laurent Moreillon, pas 
Droit des assurances privées François Guisan, pe 2 C 
Théorie juridique/Philosophie du droit Gérard Timsit, pi 2 S 
Droit des assurances sociales Jean-Louis Duc, pi 2C 
Droit romain III Hansjorg Peter, po 3C/S 
Droil du travail Rémy Wyler, ce 2 S 
Procédure et juridiction administratives Benoît Bovay, pd 2 C 
Propriété intellectuelle Ivan Cherpillod, pe 2C 
Droit maritime jean-Pierre Sortais, pi 2 S 
Introduction au droit américain Christopher L. Blakesley 2 S 

Lawrence Watters 
Droit de l'environnement américain Lawrence Watters 2 S 
Droit foncier rural Jean-Michel Henny, ce 2 S 
Droit notarial! Denis Piotet, po 2 S 

P R O G R A M M E D E D R O I T A L L E M A N D 

Ausgewdhlte Kapïtel des BGB Daniel Zimmer, pi 2 
Ubungen im BGB fur Vorgeruckte Daniel Zimmer, pi 2* 
Klausuren Daniel Zimmer, pi 2* 
L'enseignement du droit allemand donnera lieu à des réaménagements . Pour des informa
tions à jour, prière de sa renseigner auprès du secrétariat des étudiants pour le droit alle
mand. 
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Diplôme d'études 
approfondies (LL.M) en 

droit européen et 
en droit international 

économique 

Cours obligatoires 

Droit constitutionnel et institutionnel de l'UE i A. Epiney H 3 
Droit constitutionnel et institutionnel de l'UE II H Schmitt von Sydow H 2 
Séminaire: Droit constitutionnel de l'UE J, Weiler H+E 2* 
Les procédures judiciaires devant les instances de l'UE V. Constantinesco H 2 
Droit européen de la concurrence E.-U. Petersmann H 2 
Droit du marché commun II: Libre circulation des A. Epiney E 4 
personnes et libertés économiques 
Foreign Relations Law and Polïcies of the EU E.-U. Petersmann H 2 
Droit international économique M.-Ch. Krafft H+E 2 
Law and Practice of the International Organizations E.-U Petersmann E 1* 
at Geneva - "Academy of International Economie Cours intensif 1 semaine à Genève Law" in collaboration wïth the légal departments of 
the WTO, WIPO, ITU, UN and ILO 

Cours à option (sujets à examen) 

Protection des droits fondamentaux dans l'UE et G. Malinverni H 

C
M

 

au sein de la CEDH J.-F. Flauss 
Droit social et droit du travail européen P.-Y. Greber H 2 Droit social et droit du travail européen 

B Kahil-Woiff 
Droit européen privé 1: Droit des sociétés G Mustaki H+E 2* 
International Economie Law and the GATT/WTO E.-U. Petersmann H 2 
Légal and Dispute Seulement System 
Droit bancaire, monétaire et financier européen M. Gîovanoli H+E 2 
Droit européen de la propriété intellecutelle N. N. E 2* 
Séminaire: International and European E.-U. Petersmann 

L
U

 2* 
Environmental Law 
Droit européen privé 11 Les conventions de B. Dutoit H 2* 
Bruxelles et de Lugano 
Droit européen privé 111: Droit de la consommation B Stauder E 2 
Arbitrage international comparé G. Kaufmann-Kohler E 2 
Entraide internationale en matière pénale dans l'UE: R. Roth E 2* 
rapports entre droit pénal et droit communautaire 
Droif fiscal international et européen J.-M. Rivier H+E 2* 
Chapitres choisis du Marché Intérieur H. Schmitt von Sydow E 2* 
Foreign Relations Law and Policies of the EU E.-U. Petersmann E 2 
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Cours de base 

Droit de l'entreprise Georges Muller H+E 4 
Dame! Oyon 
Xavier Oberson 
Henry Peter 

International Economie Law and the GATT/WTO Ernst-Ulrich Petersmann H 2 
légal and dispute seulement System 
Contrats de commerce international Paolo M. Patocchi E 2 
Propriété intellectuelle Ivan Cherpilbd E 2 
Droit bancaire et financier à l'usage des entreprises Christian Bovet H+E 1 
Droit suisse et européen de la concurrence Christian Bovet H+E 1 Droit suisse et européen de la concurrence 

Pierre Tercier 
Résolution des litiges en matière commerciale Gabnelle Kaufmann-Kohler H+E 1 
Circulation des travailleurs Bettina Kahil-Wolff H+E 1 

Rémy Wyier 
Introduction to anglo-amerîcan business law Chnstopher L Blakesley E 2 

Séminaires-blocs * 

Les formes de la coopération entre entreprises E.-U. Petersmann/Chnstian Bovet 
Corporate Governance et actions en reponsabilité Rita Trigo Trindade 
Les assurances de l'entreprise François Guisan 
Les marchés publics François Bellanger 
Entreprise et droit des successions Philippe Butiy 
Privatisations Peter Nobel 
Les projets «clés en main» [contrat, sous-traitants . ] Jean-Marc Rivier 
«LBO/IPO: cotation d'une société Andréas Von Planta 
Fusions et acquisitions Andréas Von Planta/Christian Bovet 
Offres publiques d'achat amicales, hostiles et Alain Hirsch 
obligatoires 
Problèmes juridiques des paiements internes et Mario Giovanoli 
internationaux 
Le bail commercial David Lâchât 
Internet: aspects juridiques François Dessemontet 
Le deuxième pilier Jacques-André Schneider 
Impôts de consommation: TVA Xavier Oberson 
L'entreprise et les médias Yves B'ornand 
Crédits bancaires Christian Bovet 
Dérivés et autres instruments financiers Rajna Gibson 
Assainissement des sociétés en difficulté François Chaudet 
Négociation et médiation Alan Ch. Rau 
Mesures provisionnelles et séquestre Benoît Chappuis 
Rémunération des cadres Xavier Oberson 
Audit juridique des sociétés François Chaudet 
Eco-audit Anne Petitpierre/Henry Peter 
Enlieprise en crise comportement et responsabilité H Peter/M. Cribiei/Ph. Rochat 
du Conseil d'administration, mesures à prendre 
Entraide internationale Paolo Bernasconi 
Fiscalité européenne et suisse de l'entreprise Philippe Butty 
OPA hostiles (France) Alain Viandier 
High Tech startups Philippe Ducor 
Coopération monétaire internationale Marion Giovanoli 
Capital social et droit anglo-américain Rita Trigo Trindade 
Divers séminaires (AGDA, CEDIDAC, Centre d'études juridiques européennes...) 

* Liste envisagée sous réserve d'éventuelles modifications. Sénêrolement H heures par semaine. Exercices pratiques 
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D E A D E D R O I T D E L A C O N S O M M A T I O N 

A. Généralités 

D i v e r s i t é d e s a p p r o c h e s e t d e s s o u r c e s 

A s p e c t s h i s t o r i q u e s 

A s p e c t s é c o n o m i q u e s 

E t e n d u e d e l a p r o t e c t i o n e n d r o i t s u i s s e e t c o m p a r é 

M o y e n s d e d é f e n s e d e s c o n s o m m a t e u r s e n d r o i t f r a n ç a i s e t e n 

d r o i t s u i s s e 

D r o i t p é n a l s u i s s e , f r a n ç a i s e t c o m m u n a u t a i r e d e l a c o n s o m m a t i o n 

8 . Aspects communautaire et international 

B D u t o i t , U n i . L a u s a n n e 

J . L. H a l p e r i n , U n i . D i [ o n 

M . D o n s i m o n i , U n i . S a v o i e 

B . D u t o i t , U n i . L a u s a n n e 

G . P a ï s a n t , U n i . S a v o i e 

P B r u n , U n i . S a v o i e 

I . R o m y , U n i . F r i b o u r g 

L. M o r e i l l o n , U n i . L a u s a n n e 

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

D r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v é : 

L e s c o n f l i t s d e l o i 

L e s c o n f l i t s d e j u r i d i c t i o n s 

C . Questions choisies 

R . B i e b e r , U n i . L a u s a n n e 

H . C l a r e t , U n i . S a v o i e 

Y . D o n z a i l a z 

C o n t r a t s d e c o n s o m m a t i o n : 

L a v e n t e à t e m p é r a m e n t e t l e c r é d i t à i a c o n s o m m a t i o n e n 

d r o i t s u i s s e 

L e s g a r a n t i e s e n d r o i t d e l a c o n s o m m a t i o n 

L e s y s t è m e d e p a i e m e n t e t ( a p r o t e c t i o n d u c o n s o m m a t e u r 

L e s c l a u s e s a b u s i v e s e t l e s c o n t r a t s d e c o n s o m m a t i o n e n 

d r o i t a n g l a i s 

L e s c l a u s e s a b u s i v e s e n F r a n c e e t e n E u r o p e 

L e d r o i t d e r e p e n t i r e t l a f a c u l t é d e r é v o c a t i o n d a n s 

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

L e c r é d i t à l a c o n s o m m a t i o n : l e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t 

e n d r o i t f r a n ç a i s 

L e c o n t r a t d e v o y a g e à f o r f a i t 

S u r e n d e t t e m e n t d e s c o n s o m m a t e u r s 

P u b l i c i t é d e s t i n é e a u x c o n s o m m a t e u r s 

S é c u r i t é d e s c o n s o m m a t e u r s 

P . E n g e l , U n i . G e n è v e 

P . E n g e l , U n i . G e n è v e 

O . T o u r n a f o n d , U n i . C e r g y 

X . F a v r e - B u l l e 

j . L. G o û t a i , U n i . G r e n o b l e 

G P a i s a n t , U n i . S a v o i e 

D . P i o t e t , U n i . L a u s a n n e 

j . P . S o r t a i s , U n i . L a u s a n n e 

B . S t a u d e r , U n i . G e n è v e 

G . P a i s a n t , U n i S a v o i e 

j . P . S o r t a i s , U n i . Lausanne 
O. T o u r n a f o n d , U n i . C e r g y 

B . S t a u d e r , U n i . G e n è v e 
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www.unil.ch/droit 

RESPONSABLES ADRESSE T E L FAX 

Décernât 

S ITE À CONSULTER: -. - , 
^ WWW UNÎI.CH/DROIT 

DOCUMENTATION DISPONIBLE; 
JEJ S PLAN ,d 'éîude s ' " * > , 5 " -

'HORAIRE d e s c o u r s » 

* j f ê g l e r T ï e n t H , V i " " ¥ ' ' • ? . ' „ ! ' • ~ 

DOCUMENTATION SUR l e s p o s l g r a d e s 

B 

" M 

PROFESSEUR SUZETTE SANDOZ, DOYENNE BFSH1,1015 LAUSANNE 6922741 692 2745 

PROFESSEUR MATHIOS KRAFFT, VICE-DOYEN BFSH1,1015 LAUSAMIE 692 27 46 692 27 45 

PROFESSEUR HANSJORG PELER, VICE-DOYEN BFSH1,1015 LAUSANNE 6922748 692 2745 

M. GEORGES DELESSERF, ADJOINT ADMINISTRATIF BFSH1,1015 LAUSANNE 6922743 69227 45 

SECRÉTARIAT DU DOYEN 
M™ HANNE-CHRISTINE JANIN / M"18 MORISA MADUREIRA, APPRENTIE 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 6922740 692 2745 

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANTS 
M™ SANDRA MESE / M™ MARIANNE MAZE 
Sanaa.Nese@daroit.anil.ch 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 69227 50 
69227 44 

69227 45 

COMPTABILITÉ 
M. MARCEL DIELIER 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 69227 46 69227 45 

SECRÉTARIAT DU DROIT ALLEMAND 
F M T E CAILLER 

BFSH1,1015 LAUSANNE 6922760 69227 45 

1/ 
Centre de droit comparé 

et européen (CDCE) 
PROFESSEUR BERNARD DUTOIT, DIRECTEUR BFSH1,1015 LAUSANNE 692 27 81 692 27 85 

SECRÉTARIAT DU CENTRE 
M™ BRIGITTE COENDOZ 

BFSH1,1015 LAUSANNE 6922780 69227 85 

Postgrade en droit européen 
et en droit international 

économique '. 

Centre du droit de l'entreprise 
(CEDIDAC) 

PROFESSEUR ROLAND BÎEBER, RESPONSABLE BFSH1,1015 LAUSANNE 692 2791 692 27 85 

SECRÉTARIAT DU POSTGRACIE 
MME NICOLE LAGROTTERIA 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 69227 90 6922785 

PROFESSEUR FRANÇOIS DESSEMONTEL, DIRECTEUR BFSHI, 1015 LAUSANNE 69228 51 69228 55 

SECRÉTARIAT DU CENTRE 
Mme ANNE CUENDEÎ / M . ™ GENEVIÈVE DUCRET 

BF5H1,1015 LAUSANNE 69228 50 
69228 49 

69228 55 

DEA en droit des affaires PROFESSEUR IVAN CHERPILLOD, CODIRECTEUR {AVEC UNIGF.) BFSHI, 1015 LAUSANNE 69228 50 69228 55 

Institut de recherches sur le droit 4£ PROFESSEUR JEAN-LOUIS DUC, DIRECTEUR BFSHI, 1015 LAUSANNE 692 28 01 69228 05 

de la responsabilité ' - ' M 
et des assurances (IRAI) £jt 

SECRÉTARIAT DE L'INSTITUT 
CLÉLIA MERCIER 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 6922800 69228 05 

Institut de droit public PROFESSEURS ETIENNE GRISEL ET PIERRE MOOR, CODIRECTEURS BFSHI, 1015 LAUSANNE 6922811 692 27 45 

SECRÉTARIAT DE L'INSTITUT 
M™ MARYLÈNETINTORI 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 69228 10 6922745 

http://www.unil.ch/droit
mailto:Sanaa.Nese@daroit.anil.ch
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Institut d'études de 
droit international 

m PROFESSEUR ANTOINE MARTIN, DIRECTEUR 
INTÉRIM: PROFESSEUR BERNARD DURAIT 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 6922821 
692 27 81 

6922745 
6922785 

111*11 SECRÉTURIAT DE L'INSTITUT 
M™ MÛRIE-ANTOINETTE RACHAT 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 6922820 6922745 

Institut de droit français - • , 
DEA de droit français, suisse 

et comparé de la consommation 

PROFESSEUR JEAN-PIERRE SORTAIS, DIRECTEUR INTÉRIMAIRE BFSHI, 1015 LAUSANNE 6922827 6922745 

SECRÉTARIAT DE L'INSTITUT 
MME FRANÇOISE INGEBRAND 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 6922826 6922745 

I I ! 

Institut de droit judiciaire • PROFESSEUR JEAN-PIERRE SORTAIS, DIRECTEUR INTÉRIMAIRE BFSHI, 1015 LAUSANNE 6922832 6922745 

D U SECRÉTARIAT DE L'INSTITUT BFSHI, 1015 LAUSANNE 69228 30 6922745 
M<™ FRANÇOISE INGEBRAND 

BFSHI, 1015 LAUSANNE 

Centre d'études inter-
disciplinaires Walras-Pareto 

PROFESSEUR PASCAL BRIDEL, DIRECTEUR BFSHI, 1015 LAUSANNE 69228 41 6922745 

http://www.onil.ch/
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INSTITUT DE POLICE 
SCIENTIFIQUE ET 
DE CRIMINOLOGIE 
(IPSC) 

2 0 0 0 - 2 0 0 1 

Définition des études 
menées à l'IPSC 

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 (a 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). Il fait partie du vocabulaire de pratiquement toutes les 
langues qui nous sont proches comme l'allemand, l'italien et l'anglais, mais son usage 
est 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. Si 
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 joue un rôle primordial dans la formation continue, notamment auprès 
des services de police. 

Licence en sciences forensiques 
Diplômes postgrades en criminologie (DESS), en criminalistique chimique (DEA), en 
expertise de documents (DEA) 
Doctorat en sciences forensiques 
Doctorat en criminologie 
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INSTITUT DE POLICE SCIENTIFIQUE ET DE CRIMINOLOGIE (IPSC) 

1 année 

2 e année 

3 e et 4e années 

* Les phnsd'êtudes^et règlements ",. 
.sont susceptibles d'ètrelmodifiés •, 

•des frffomatiortsWjoùr,. consultez * 
- - "Je site-Internet dè l'Institut:', 

f -| ,s www.unil.ch/ipsc . ; ; 

Physique expérimentale • Mathématiques • Introduction au droit 
Le but de cette 1 r e année, propédeutïque au plein sens du terme, est de créer les 
bases théoriques essentielles et pluridisciplinaires en droit, en sciences et en 
sciences forensiques. La maîtrise de chacune des matières est nécessaire à la pour
suite des études. Un esprit curieux et polyvalent est nécessaire. 

EXAMB^p&AI F SERIE 
Interviennent ici la spécialisation en Faculté des sciences, avec les méthodes et tech
niques de base du chimiste, les statistiques et probabilités de l'ingénieur à l'EPFL, 
l'approfondissement du droit pénal, et ies matières enseignées à l'IPSC. 
La photographie et les méthodes d'investigation apportent les connaissances tech
niques et les habitudes de méticulosité professionnellement indispensables. 
Les chapitres de sciences forensiques spéciales développent le sens de l'analyse et 
des inférences en découlant. 

: EXAMENS DE LA 2 E SERIE 
Criminologie/pénologie • Médecine légale • Sciences forensiques spéciales (in
cendies, explosions, traces biologiques, microtraces, 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 (ou cri
minologie appliquée). Les méthodes de séparation analytique sont des méthodes 
chimiques (chromafographie, éiectrophorèse) qui permettent de séparer des mé
langes complexes. L'analyse ultrastructurale regroupe toute la microscopie et l'étude 
du très petit par les méthodes optiques et électroniques. L'interprétation et l'ap
proche de l'analyse criminelle sont approfondies. 

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

EXAMENS FINAUX 

Travail personnel 

Travaux pratiques 

Stages 

Avertissement 

Le travail personnel (séminaire) en 2e année comprend une recherche bibliogra
phique ei une synthèse de l'information sur un thème imposé, avec présentation pu
blique en mai. En 3e année, ce séminaire devient plus substantiel: à la synthèse de 
l'information s'ajoutent une identification 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, 
sauf exception, ne travaillent jamais sur des cas réels (c'est-à-dire provenant d'une 
affaire en cours}. 

C'est en 3e ou 4 e 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.}. Ces stages ne sont ni obligatoires ni rémunérés et sont pris sur les va
cances. Ils ne remplacent pas un semesfre à l'IPSC mais apportent un bagage pro
fessionnel intéressant. 

On peut le voir en examinant les matières énumérées dans ce pian d'études: les 
sciences forensiques sont de même nature que les sciences expérimentales comme la 
physique, la biologie et surtout la chimie. La proportion des travaux de laboratoires 
est très importante par rapport aux cours ou aux séminaires traditionnels. 

http://www.unil.ch/ipsc
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Diplôme postgrade 
en criminologie (DESS) 

Diplôme postgrade en ffc 
criminalistique chimique ,*• • 

(DEA) 

Diplôme postgrade 
en expertise 

des documents 
(DEA) 

Doctorat en 
sciences forensiques f £ 

Doctorat en criminologie 

Le diplôme en criminologie est accessible aux porteurs d'une licence en sciences fo
rensiques, en droit, en sciences sociales et politiques, d'un dipiôme de médecin ou 
encore d'un titre universitaire jugé équivalent par le Bureau de l'IPSC. 
Les études, d'une durée de deux ans en principe, comportent au total environ 20 
heures hebdomadaires; il s'agit donc d'études à temps complet; les candidats peu
vent, le cas échéant, bénéficier d'équivalences de cours et d'examens, cela en fonc
tion 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 de droit, des sciences sociales 
et politiques, de médecine et de lettres. 
L'organisation du plan d'études (cours et examens} est en grande partie laissée au 
choix de l'étudiant. 
Matières étudiées: Sciences forensiques * introduction au droit • Droit pénal • Procédure pénale et droit pénal spécial • Médecine légale • Psychiatrie légale • Criminologie-pénolo-gie • Sociologie générale • Psychologie générale • Psychologie de l'intégration et de la déviance sociales • Technique des sciences sociales • 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 de l'IPSC. 
La durée des études est en principe d'une année à temps complet. Les titulaires de 
titres autres que ceux délivrés à l'IPSC peuvent avoir besoin de plus d'une année pour 
compléter leur programme. Les candidats peuvent, le cas échéant, bénéficier d'équi
valences de cours et d'examens, cela en fonction du titre universitaire qu'ils possèdent 
dé|à. 
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, 
de droit et de médecine ou à l'EPFL. 
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 9 Cours à option -

Mêmes conditions que pour le diplôme en criminalistique chimique 
Matières étudiées: Sciences forensiques • Cours spéciaux d'expertise en documents, écri
tures, signatures • Expertise de documents • introduction au droit • Droit pénal • Procédure 
pénale, droit pénal spécial 9 Analyse instrumentale • Analyse ultrastructurale • Méthodes de 
séparation analytiques • Informatique • Cours à option 

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 de 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, de préparer leur thèse. 
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P e r s p e c t i v e s 
p r o f e s s i o n n e l l e s 

Débouchés spécifiques * 

Autres débouchés 

Avertissement: jusqu'à ces dernières années, les licenciés en sciences forensiques n'étaient que deux ou frois par volée II arrivait que des employeurs proposant des postes (polices cantonales ou entreprises étrangères] n'obtiennent qu'une ou deux candidatures, voire aucune. Mais, depuis, le nombre d'étudiants a augmenté (actuellement une quinzaine 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-qualifiés. le marché de l'emploi est difficile, mais il se modifie avec l'augmentation des demandes de compétences, en particulier par une utilisation plus systématique des moyens scientifiques de détection et d'administration de la preuve dans les enquêtes judiciaires. 

Tous les éeux ans, l'Office fédérai de la statistique mène en collaboration avec i'ASOU (Association suisse pour l'orientation universitaire) une enquête auprès de tous les jeunes diplômés des hautes écoles suisses. En 1999, un questionnaire a été envoyé à près de 12W0 personnes; le taux de réponses a été de 57%. L'enquête ne reflète pas l'orientation professionnelle définitive des iplômés, mais leur situation une année après ia fin des études. le tableau ckonlre monte la répartition des diplômés universitaires dons tes différents secteurs professionnels, un an après l'obtention de leur grade. Cette répartition est donnée en pourcentages et doit être lue ligne par ligne, rfestèdire voie de formation par voie de formation. 
Les personnes intéressées peuvent obtenir le rapport complet auprès de l'Otke fédéral de b statistique à tieuchôte! (032/713 60 60). 

Théologie 
Droit 

*Polîce scientifique et criminologie 
Géographie 

Lettres (avec longue en branche principale) 
Lettres (sans langue en branche principale) 

Economie politique 
Gestion, management 

Informatique de gestion 
Ŝciences actuarielles 

Sciences sociales 
Psychologie 

Sciences politiques 
Education physique 
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S SERVICES-de poiiceCaux niveaux cantonal,;,munïoïpaHgrarides vilbŝ fiiquëmentjef fédérai, l e * li
cencié* é]^"sàerKes^forén>îques !^lltBr!guer u n posteldIempbyé.ou»d©chqPdLk service d'îdeôti-
té j u d i c i a i r e ; j p u cebi:dé.chëEde4a Sûreté. ILs'agit d e s emplois les plus courammeâtbrïgués, e t 

'aussfceux q u i exigent les c o m m e r c e s Tes'plus proches d e Fa formation . r e ç u e . Le développe* 
m e n t d e f analyse 'criminelle, a'unifés'specialjsées, etc ' - e x i g e n T d e s compétences à la portée 
desjîtubires deîaJicence o ù d u doctorat e n s c i e n c e s forensiques.."; *s„ ••- l~ "'' [/ • - *s 

* • M A G I S T R A T U R E . La magisfraturé̂ chargëe d'appliquer \ë droit pénal est habituellement constituée' 
de'Juristes. Cependant; les titres d é riPSÇ.(licencé=en sciences forensiques et diplômes post1- *" 
grccfesjpiermetferitidqns certains cantons d'accédej à un posté de juge d'Instruction au de s -

^ greffier d e jugé d'ihstraçtion.|pr6cédure pénàie.tirtîguemen't),!, - ; " " ! . .- ̂  i ^ . • > 
* s - A s s u r a n c e s . Les postes de gësfionnaire'dé.'.sfnistFes [niveau émpfoyéfpu d'inspecteur d e . si-- ; 

n̂isfrej'fnîyéàu cadreîs'ont ouverts'6ùxi licenciés, en'sciences forensiques. Cependant? ils réquiè-
'Vent peu de compétences scientifiques poussées/mâiŝ des capacités de'gestton, dé.négocia-... 

, - -fiorfetIesens.des;'cpntactshumains.. •- -' '."x '„ , 
B̂anques. DansTe'domaine bancàrrê 'cesonf lës-servïces dè sécorfté;qùî peuvent Intéresser au 

/̂premier-chef [es licenciés, en-sdencèslôrénsiques.: Dans les pdsfe's de cadres,lalpart deges- • 
. fiPn.'Id'ofganisqMonJèt'de conduite du persdnriëî'iésf prépondérante.' UnVëxpériençe;.profès-- ; 
V.sionriélié p/êalablêaûun complément d & f o r m a t f p h j B n gestion Vbvèrent souvent ïndispen-' -
sao'ies. • • ' % '. ", " " •• \ .' ' * • - : ; '; ' •'••-'„ ' ' • '.. 

• Recherche. La Recherche-en "sciences forensiques évolue parallèlerrpifaux développements • 
", ' scientifiques. Des sp.éc.îalirés nouvelles apparaissent; comme l'exploitation du code génétique -
" dans l'identification des<fndiyidus. LeSpbsteŝ d'œsistahfŝ ccforants.ou demàîfres-assîstartts; \ 

sônFde dutée-lrmîtée', mais peuvent conduire*à̂ des postes d e , recherche dans leS'grands labo-
. raîoires,.lës hautes écoles'pu-à des responsabîIttéV.dansdes unités- spécialiséeŝ  des polices. 

• Divers.- Les possesseurs d'un titre dè l'IPSC psuvenf̂ bnguer des postes de cadres dans ies ad-, 
ministrations publiques (p. ex. jêsystème pénitentiaire); les'entreprises privées (p., ex, sociétés „( 

de surveilbnce) ou les'sgrandes .régies féaérdes!fPTT̂ GFF). Ils entrent-ici èrF.cprâcurfence àyëĉ  
d'autres licenciés; pârticulièrernent-en:droIt ou en-sciences économiques. * * k'/t' * -

Secteurs d'activité des jeunes diplômés suisses en 1999: 
. " / J " . "•• * les sciences humaines ' 
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• .• 1 0 . 4 2 . 6 1 .3 2 .6 1 .3 1 .3 1 .3 2 . 6 7 5 . 3 1 .3 

jBJHj 8 . 3 0 . 6 6 0 . 3 0 . 7 0 . 2 0 .1 0 . 3 0 .1 0.1 0 . 8 8 . 7 2 . 9 0 . 8 1 .6 0 . 2 0 . 3 1 . 4 1 0 . 3 0 .1 1 . 2 0 . 3 

2 0 . 6 1 1 . 8 5 .9 2 .9 5 . 9 5 2 . 9 

.• 1 8 . 8 21 2 . 2 0 .7 1.4 0 . 7 3 .6 5.1 0 . 7 6 . 5 2 . 2 1 . 4 2 . 2 3 . 6 5 . 8 2 0 . 3 2 .9 0 .7 

1 5 . 0 5 2 . 1 0 . 6 7 . 7 5 . 2 0 . 6 0 . 6 0 . 3 3.1 0 . 3 0 .6 1 .5 0 . 9 1 . 2 3 . 7 4 . 3 0 . 3 0 . 9 0 .9 

1 7 . 7 2 5 . 7 0 . 3 1 2 . 3 1 4 . 9 0 . 3 0 . 9 0 . 3 5 .7 0 . 3 0 . 6 1 .4 1 .7 0 . 3 3 . 7 1 0 . 6 3.1 0 . 3 

2 3 . 8 0 . 7 2 1 .4 8 . 2 2 5 . 2 2 . 7 3 . 4 6 .1 1 .4 1.4 1 0 . 9 1 1 . 6 1.4 
4 . 5 1 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 1 2 3 0 . 5 1 5 . 3 4.1 1 5 . 9 0 . 6 0 . 2 1 0 . 2 3 . 9 0 . 6 

6 . 8 6 . 8 1 5 . 3 6 . 8 3 5 . 6 1 6 . 9 6 . 8 5 .1 

• 
2 0 6 . 7 6 . 7 4 0 2 6 . 7 

2 3 . 6 2 .B 8 . 3 1 . 4 1 6 . 7 9 . 7 6 . 9 5 . 6 5 . 6 2 . 8 4 . 2 6 . 9 4 . 2 1 .4 

-•r 1 6 . 9 3 . 0 0 . 3 0 . 6 0 . 3 2 0 . 8 1 6 1 7 . 2 3 4 . 8 2 . 1 2 . 7 0 . 6 0 . 3 2 . 4 7 . 8 0 . 9 0 . 3 

1 8 J 1.5 9 . 2 1 .5 3.1 4 . 6 1 5 . 4 1 .5 9 . 2 1 . 5 1 .5 1 2 . 3 1 3 . 8 3.1 3 .1 

8 8 . 6 4 . 3 2 . 9 1 .4 1.4 1.4 

f x ï - ' Voies d'étude mentionnées avec ce signe: les effectifs étant faibles, nous avons considéré plusieurs années statistiques. 
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INSTITUT DE POUCE SCIENTIFIQUE ET DE CRIMINOLOGIE (IPSC) 

Licence 

Je&f$}ahs cf'ëtûdes êf/è^lemehê^ ' 
ŝpvaj; swsEépJi^hsfd^êtrS modi^qs^ 

lSè^m^^çtmh^^^S$}kezf lesitè'jffiërrfetdel'Institut:'- *w* 

E N S C I E N C E S F O R E N S I Q U E S 

année heures/année 
Matières propédeutiques enseignées en Faculté des sciences: 
Mathématiques 92C/56Ex 
Informatique 28C/56Ex 
Physique expérimentale 92C/56TP 

Matières propédeutiques enseignées en Faculté de droit: 
Introduction au droit 34C/16TE/62TP 
Droit pénal 1 1 12C 
Eléments de comptabilité 56C 

Matières de grade enseignées à t'IPSC: 
Criminologie, cours général 56C 
Cours général de sciences forensiques 56C 

2 e année 
Matières propédeutiques enseignées en Faculté des sciences: 
Chimie générale 84C 
Chimie minérale générale + chimie analytique générale 28C+28C 
TP de chimie générale, minérale et analytique 308TP 
Chimie organique générale -5ôC/l4Ex 

Matière propédeutique enseignée à l'EPFL: 
Statistiques et probabilités 28C/14Ex 

Matières de grade enseignées à l'IPSC: 
Photographie/mîcroscopie 28C 
Photographie 56TP/28Ex 
Sciences forensiques, travaux personnels 56S 
Sciences forensiques spéciales 
- méthodes d'investigation/police techniques, 

fixation des lieux/Identification d'objets, outils 28C/DP+280TP 
- identification individuelle 16C/18DP/18Ex/24TP 
Criminologie, méthodes de recherche 56C 

3e et 4e années 
Matières de grade enseignées en Faculté des sciences: 
Analyse instrumentale 28C/44TP 
Chimie organique 136TP 
Méthodes de séparations analytiques 28C 

Matière de grade enseignée en Faculté de droit: 
Procédure pénale et droit pénal spécial 56C/Ex 
Droit pénal II, séminaire 56C 

Matière de grade enseignée en Faculté de médecine: 
Médecine légale 56C/DP 

Matières de grade enseignées à l'IPSC: 
Sciences forensiques, travaux personnels 78S 
Sciences forensiques, interprétation 28C/28Ex 
Sciences forensiques spéciales (cours blocs}: 196 C/1200 DP/Ex/TP 

• /Armes à feu, résidus de tir • Microtraces • Microscopie et analyse ultrastructurale • In
cendies, explosions * Traces biologiques • Drogues • Documents • TP expertises 4ème 

année, multitraces, cas complexes. Cours à option choisis par le candidat (à titre indicatif): 

- pénologie (criminologie appliquée) 28C/stage 
Sciences forensiques, travaux personnels 96S 
Criminologie, séminaire 56S 
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INSTITUT DE POLICE SCIENTIFIQUE ET DE CRIMINOLOGIE (IPSC) 

D i p l ô m e p o s t g r a d e 

( D E S S ) 

D i p l ô m e p o s t g r a d e 

( D E A ) 

- {Les^plâhs à'éft|deS efréglême$t$ ! 
• mont hsœ^tbleslcXêli^îfrK^ffês 

lapons..® (Oûrl tQn^uli&z1 

t ' i W v v w . Ô n i f - 1 

y: ï V . ï \ * £ I : en criminologie : 

Criminologie, théorie: cours général 56C 
Criminologie, méthodes de recherche: cours 56C 
Criminologie, étude de cas: séminaire 56S 
Criminologie, étude de cas: stage ST 
Pénologie [criminologie appliquée): cours 56C 
Pénologie (criminologie appliquée): stage S T 

Sciences forensiques, cours général 56C 
Psychologie sociale, théorie: cours 56C 
Technique des sciences sociales 56 C/56S 
Statistiques 1: cours et TP 56 C/28TP 
Statistiques II: cours et TP 56 C/28TP 
Introduction au droit 56C 
Droit pénal général: cours et séminaire 112C/28S 
Procédure pénale et droit pénal spécial: cours 56C 
Sociologie générale: cours 56C 
Médecine légale: cours 56C 
Psychiatrie légale" cours 56C 
Cours de psychologie à choix entre: 56C 
- Psychologie générale: cours 
- Psychologie de l'enfant: cours 
- Psychologie de la personne et de son développement: cours 
- Introduction à la psychopathologie: cours 
Mémoire de criminologie (avec travaux pratiques) 

Matières non grade 

Introduction au droit 34C/16TE/62TP 
Droit pénal 1 12C 
Procédure pénale et droit pénal spécial 56C 
Chimie organique 136TP 
Statistiques et probabilités 28C/14Ex 
Informatique 28C/56Ex 
Deux matières à option choisies par le 2 x 56C min. 
candidat et acceptées par le Bureau 

Matières de grade 

Sciences forensiques, cours général 56C 
S c i e n c e s forensiques, cours spéciaux 
de criminalistique chimique 
Criminalistique chimique: séminaire et travail de diplôme 1 12S 
Criminalistique chimique: travaux pratiques 168TP 
Analyse instrumentale 28C/44TP 
Microscopie et analyse ultrastructurale 15C/DP+12TP 
Méthodes de séparation analytique 34C 
Deux matières à option choisies par le 2 x 56C min. 
candidat et acceptées par le Bureau 
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I N S T I T U T D E P O U 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 (1PSC) 

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

Matières non grade 

Introduction au droit 34C/I6TE/62TP 
Droit pénal 1 12C 
Procédure pénale et droit pénal spécial 56C 
Informatique 28C/56Ex 
Deux matières à option choisies par le 2 x 56C min 
candidat et acceptées par le Bureau 

Matières de grade 

Sciences forensiques, cours général 56C 
Sciences forensiques, cours spéciaux, 
expertise des documents, écritures, signatures 
Expertise des documents séminaire et travail de diplôme 1 12S 
Expertise des documents: travaux pratiques 168TP 
Analyse instrumentale 
Microscopie et analyse ultrastructurale 15C/DP+12TP 
Méthodes de séparation analytique 34C 
Deux matières à option choisies par le 2 x 56C min. 
candidat et acceptées par le Bureau 

EX. 

SÉMINAIRE „ 
1RA ÎFC,|}|AL<|IJTËS^V# 
^EXERCICES* X.^f''- s J . 

MER 

INVAR-DOCENT , 

>. R^ÂÎF-E CFFRF^ËFENËMENFEF^éTeèli^HE^ 
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IRFNSPSSE^'MSL 

"* RE NOMMÉ 
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INSTITUT DE POLICE SCIENTIFIQUE ET DE CRIMINOLOGIE (1PSC) 

Liste des professeurs 
donnant des cours à f*: 

l'IPSC 

« I PROFESSEURS DONNANT DES COURS À L'IPSC 

Sciences forensiques: Pierre Margot, po, directeur de l'IPSC 
JearKloude Martin, pass, IPSC 
Raphaël Coquoz, ce, IPSC 
Aitn Khanmy, ce, IPSC 
Alain Gallusser, pd, IPSC 
vacot, pass IPSC 
vacat, pat IPSC 

Chimie générale: Raymond Roulet, po, Institut de chimie minérale et analytique (1CMA) 
Chimie analytique: André Merbach, po. Institut de chimie minérale et analytique (ICMA) 
Analyse instrumentale: Gabor Laurenczy, mer, Institut de chimie minérale et analytique (ICMA) 
Chimie organique: Geoffrey Bodenhausen, pe, Institut de chimie organique (ICO) 

Pierre Vogel, po, Institut de chimie organique (ICO) 
Méthodes de séparation analytique: Bernard Klein, pd, Institut de chimie minérale et analytique (ICMA) 
Mathématiques: Dominique Adettaz, po, Institut de mathématiques (IMA) 

François Haab, po, Institut de mathématiques (IMA) 
Physique: Majed Chergui, po, Institut de physique de la matière condensée (IPMO 
Informatique: François Grize, po. Institut d'informatique sciences (IIS) 
Statistiques ef probabilités: ProfJeon̂ ariertelblïfig,EPFL 
Droit pénal: Martin Killias, po, André Kuhn, pass, LaurentMoreillon pass, IPSC 
Introduction ou droit: Lise Fovre, pass 
Procédure pénale/droit pénal spécial: Martin Killias, po, IPSC 

Laurent Moreillon, pass 
Criminologie: Martin Killias, po, IPSC /André Kuhn, pass 
Pénologîe (criminologie appliquée): Henriette Haas, pass, IPSC 
Médecine légale: Patrice Mangin, po, Institut universitaire de médecine légale (IUMU 
Comptabilité: Daniel Ûyon, po, HEC 
Psychologie sociale: Jean-Claude Deschamps, pa, Irrsf. des se. sociales et pédagogiques (ISSP) 
Instruments de la recherche en se. sociales: Ariette Mottaz-Baran, mer, Institut d'anthropologie et sociologie (IAS) 
Statistiques 1: André Berchtold, mu, Institut de mathématiques appliquées (IMAA) 

Jean-Philippe Antaniem", ma. Institut de psychologie (IP) 
Statistiques 11: André Berchtold, ma, Institut de mamématiques appliquées (IMAA) 
Sociologie générale: Giovanni Busino, po. Institut d'anthropologie et sociologie (IAS) 
Psychiatrie légale: Jacques Gasser, pd. Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) 
Psychologie de l'enfant Claude Voelîn, po, Institut de psychologie (IP) 
Introduction à la psychopathologie: Nicolas Duruz, po. Institut de psychologie (IP) 
Psychologie générale: Samuel Beithoud, pd+mer. Institut de psychologie (IP) 
Psychologie de la personne et de son François Gaillard, po, Institut de psychologie (IP) 
développement 



A d r e s s e s u t i l e s 
www.unil.ch/ipsc 

S i t e à c o n s u l t e r : 

www.unil.ch/ipsc 
D o c u m e n t a t i o n d i s p o n i b l e : 

H «Plans d'études» 
«Horaires» 
«Règlement» 
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I N S T I T U T D E P O U 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 ( I P S C ) 

RESPONSABLES ADRESSE TEL FAX 

Professeur Pierre Margot, directeur Bâtiment de chimie 69246 00 692 4605 
1015 Lausanne 

Mi™ Michèle Claude, secrétariat Bâtiment de chimie 6924600 6924605 
MicheieEdHh. Claude@ipsc.unil.ch 1015 Lausanne 

Le lecteur sera "attentif au faitqû'one partie clis ensWgnëments dbnnésclantie 
cadre du, plan,d'étfudeŝ  des sciences forensiquesou des diplômes postgrades se 
donrïèhors des locaux de IIPSC, notamment: 
[ • : l e s c o u r s ' ? d e m é d e c i n e l é g a l e " a O " C H U t y ' ^ ! - " i * • ? 

• les cours de~scîeneessay Collègê propédeutique,, D o r i g n y * A X - -

• j e s ' c ô u r s de droit aVBFSFÏI, Dorigny; J ; _ „ 
> - l e s courŝ elê anfrdes-SSP auT'rîFSHS-J" Dorign^ " ' - • **• * 

http://www.unil.ch/ipsc
http://www.unil.ch/ipsc
mailto:Claude@ipsc.unil.ch
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Définition et finalité 
des études de lettres 

Les lettres regroupent les disciplines 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 l'élargissement du savoir humain — à Lausanne: histoire et 
esthétique du cinéma, informatique, linguistique, histoire et sciences des reli
gions. 

Dans les disciplines qui composent ses programmes d'études la Faculté des 
lettres remplit les tâches suivantes : 
• Elle transmet les connaissances, les méthodes et les techniques nécessaires 

pour pratiquer, avec la compétence scientifique requise, les disciplines en 
question. 

• Elle prépare, dans cette perspective, à certaines carrières ressortissant aux 
sciences humaines, notamment aux professions de l'enseignement et de la 
communication. 

• Dans ses enseignements, elle met l'accent sur l'initiation à la recherche et 
sur la pratique de celle-ci. 

• Elle voue un soin particulier à la recherche et à la formation de la relève 
académique. 

• Elle favorise l'apprentissage et la pratique de l'interdisciplinarité. 
• Elle participe, dans ia mesure de ses possibilités, à la formation continue 

dans les disciplines qu'elle enseigne. 

Grades décernés • Licence ès lettres 

Doctorat ès lettres 

Diplômes de spécialisation et diplômes de deuxième cycle (sur proposition 
de la Faculté) 
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à c h o i x 
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les étudiants qui souhaitent devenir enseignants dans les établissements secondaires officiels du canton de Vaud 
devront impérativement mettre au 

programme de leur licence deux branches enseignables. Dans la liste ci-

contre, les branches enseignables sont 

entourées d'un cadre plus épais et grisées. 

"1 *HltGSfHIE ' » ffSTOIRE , 
!S->" '''' f. ' 

. - FRANÇAIS8 - * 
MODERNEET * : 

- r M̂ÉOSÉVAL .• - : 

' HISTOIRE • 
• .«PENNE" • 

ARCHÉOLOGIE 
CLASSIQUE ET 

PROVINCIALE ROMAINE 

' : * mmm 
' UïîllÉlIRE s • 

'. LATINES s ; 

: •'-LANGUEET-"' 1 

',. ûnÉRAiuRE '; ; 
" '* 'GRECQUES • • 

.', ' ..LANGUEET :" 
s fflîÉRATURE t . -

iiÂÙENNEs 

• -••;;LANGUEEf£ ' ; 

'uriôBwuff'.. > 
*•••' ESPAGNOLES •-• 

' \ -iltetiEEi * ; ' 
• " tnTERAniRE ' ' 

;.; "AUEMANDES . 
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•CERTIFICAT: D'ÉTUDES' 
r ' ÂRBSBQUÉS '<-
'GÉNÉRAtESffi h'ECAt 
Attention! Les études à 
l'ECAL pour l'obtention de 
ce diplôme ne peuvent 
être menées en même 
temps que les études de 
lettres. En revanche, le 
diplôme, une fois obtenu, 
pourra remplacer la 2e 
bronche secondaire. 

ANTHROPOLOGIE, 
ETHNOLOGIE, PRÉHISTOIRE 

(SCIENCES) 

Séhïlkkègh iméitée la 

La Faculté des lettres offre un large choix de combinaisons d'études. Il s'agit en effet de 
sélectionner une c o m b i n a i s o n d e t r o i s b r a n c h e s parmi les dix-neuf enseignées à 
Lausanne, l'une des trois devenant la d i s c i p l i n e p r i n c i p a l e (celle dans laquelle on 
rédige un mémoire en fin d'études), les deux autres représentant les d i s c i p l i n e s d i t e s 

s e c o n d a i r e s . Ce choix s'élargit si l'on considère que le Règlement de Faculté permet 
aux étudiants d'emprunter l'une des disciplines 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 en deuxième partie 
d'études par un choix d'enseignements qui complètent (a discipline principale. Ce 
choix d'enseignement est appelé s o u t i e n d e s p é c i a l i s a t i o n . 
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Le plan d'études ci-contre est un exemple 
de parcours qui démontre qu'il esttout-à-
fait envisageable de terminer ses études 

de lettres en 4-5 ans On constate que la 
durée varie fortement entre étudiants, qui 

mettent de 8 à 12 semestres 
pour obtenir leur licence. 

Possibilité d'abandonner une des 
branches secondaires après te Ier 

certificat réussi pour choisir, d'entente 
avec fa section et le professeur concernés, 

le soutien de spécialisation. 

Doctorat, formation postgrade, diplôme de spécialisation 

Licence ès lettres 

Examen de 2 « n e 

certificat 
Discussion du 

mémoire 

Cours et séminaires 
obligatoires/ 
Cours à choix: 

40 crédits 

Mémoire: 
40 crédits 

Examen de 2 « n e 

certificat 

Cours et séminaires 
obligatoires/ 

Cours à choix: 
20 crédits 

Ex. de 2ême certificat 
Cours et séminaires 

obligatoires/ 
Cours à choix: 

20 crédits 

Examen 

Cours et séminaires 
obligatoires/ 
Cours à choix: 

20 crédits 

SOUTIEN DE v 

SPÉCIALISATION 

Examens de 1 e r certificat dans chaque branche 

Cours et séminaires obligatoires/ 
Cours à choix 

20 crédits par branche 
I 

^ -i Attestation de fin de l è r e année dans chaque branche •», 
Une des attestations = une des épreuves anticipées du 1 « certificat 

Cours et séminaires obligatoires/ 
Cours à choix: 

20 crédits par branche 

«BRANCFHE» 
.PRINCIPALE 

* BRANCHE- -
SECONDAIRE1 

BRANCHES " 
SECONDAIRE». 

S t r u c t u r e 
d e s é t u d e s 

Complément de formation en • Pour pouvoir se présenter aux examens dégrade, le candidat à la licence ès lettres qui 
langues classiques s'est immatriculé sur la base d'un diplôme de fin d'études secondaires où le latin ne 

figure pas et qui n'a pas suivi de cours spéciaux de latin au niveau secondaire est tenu 
/\Q d'acquérir un complément de formation en latin s'il se propose de choisir, à titre de 

i discipline secondaire ou principale . l'histoire, fe français, le français médiéval, 
jyq l'histoire ancienne, l'archéologie, l'italien, l'espagnol, la linguistique. Le complément 

le formation en latin peut être remplacé par un complément de formation en grec 
ancien pour les étudiants en histoire ancienne ou en archéologie. Un complément de 
formation en grec ancien est conseillé aux étudiants qui choisiraient l'histoire ancienne 
ou l'archéologie classique comme discipline principale. 
Le complément de formation en latin ou en grec ancien a une durée de deux ans, soit 
quatre semestres. La première année au moins doit être attestée au moment de 
l'inscription aux examens de 1 e r certificat dans la ou les disciplines qui réclament ce 

. complément de formation. La seconde année doit être attestée au plus tard au moment 
de l'inscription aux examens de 2 e certificat dans la ou les disciplines qui réclament ce 

j . "complément de formation. (Art. 37 du Règlement de la Faculté des lettres) 
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Structure ^ 
des études V; 

Choix des disciplines M 

Changement de discipline M 

Choix de la discipline principale 

Structure des examens ' W i 

Structure des études 

Qu'est-ce que le soutien rj 
cfe spécialisation? 

3 disciplines ( 1 principale et 2 secondaires, ou 1 principale, 1 secondaire et 1 soutien 
de spécialisation à choisir après la réussite des 1 e r s certificats). 
Une seule discipline peut être choisie à l'extérieur de la Faculté des lettres de l'Université de 
Lausanne. 
Les étudiants non francophones peuvent inclure des études à l'Ecole de français modeme 
(EFM] dans le cadre d'une licence ès lettres. Dans ce cas, il ne leur est pas possible de choisir 
le français en tant que discipline. 

Aucun changement de discipline n'est autorisé après la fin du quatrième semestre, sauf 
en cas de double échec dans une discipline. Pour changer de discipline, il faut faire 
une demande écrite au Décanatde la Faculté. 
La branche principale devrait être déterminée en fin de 1 e r cycle, puisqu'il existe à ce 
moment !a possibilité de changer une branche secondaire contre le soutien de 
spécialisation. 

La discipline choisie à l'extérieur de la Faculté des lettres de Lausanne peut être choisie 
comme discipline principale, pour autant qu'elle ait ce statut dans l'institution où elle 
est enseignée. Par exemple, ie journalisme, enseigné à l'Université de Fribourg 
uniquement comme branche secondaire, ne peut devenir une branche principale, 
alors que l'ethnologie à Neuchâfel ou l'arabe à Genève sont envisageables comme 
telles. Les disciplines choisies dans les autres Facultés de l'Université de Lausanne 
{géologie, sciences sociales, théologie, etc) ne peuvent en aucun cas avoir le statut de 
branche principale. 

• Les examens de 1 e r et de 2 è m e certificat peuvent se passer dans une même discipline 
avant d'avoir réussi tous les 1 e r s certificats. 

• Terminer par la discipline principale, mémoire et examens pouvant être dissociés. 
• La possibilité d'anticiper des épreuves d'examens permet de se tenir au délai 

minimum requis pour une licence ès lettres (4 ans). 

• Une attestation de fin de 1ère année est délivrée dans les disciplines internes à la 
Faculté. 

• Les examens de 1 e r certificat doivent être passés entre le 4 e et ie 6 e semestre pour les 
trois disciplines. 

• Dans l'une des trois disciplines, un examen anticipé doit être passé à la fin de la 1 r e 

année: il s'agit d'une partie de l'examen de 1 er certificat (représentant 1 / 4 ou 1/3 
environ de l'examen total). Avec l'accord de l'enseignant, toutes les épreuves 
peuvent par ailleurs être anticipées à l'exception d'une épreuve de l'examen de 
2ème certificat de la discipline principale. 

• Les examens de 2ème certificat dans les branches secondaires se passent deux 
semestres au moins après l'obtention du 1 e r certificat. 

• Les examens de 2 è m e certificat dans la branche principale se passent quatre semestres 
au moins après l'obtention du 1 e r certificat. 8 semestres en fout au minimum, 12 au 
maximum, congés compris. 

• Un enseignement ne peut entrer dans le programme que d'une discipline. Aucune 
note ne peut être transférée d'une discipline à une autre. 

Le soutien de spécialisation consiste en un choix d'enseignements qui viennent 
compléter la discipline principale, il est ouvert aux étudiants qui ont réussi le 1er 

certificat de leur discipline principale et le 1 e r certificat de la discipline secondaire 
qu'ils vont abandonner au profit du soutien. Les enseignements constituant le soutien 
de spécialisation durent 4 semestres. La discipline abandonnée après réussite du 1 e f 

certificat au profit du soutien de spécialisation peut être complétée après la fin des 
études par un 2 è m e certificat sous forme d'un complément de licence. 
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Structure 
des études 

Soutien de spécialisation (suite) 

Diplôme de deuxième cycle | * 1 

Le soutien de spécialisation est une discipline à part entière. Il représente par année la 
même charge horaire qu'une discipline secondaire. Il est sanctionné au bout de 4 
semestres par trois épreuves. Le choix de cette formule n'implique donc pas des études 
plus faciles. 
Le soutien de spécialisation comporte un ensemble d'enseignements choisis à 
l'intérieur ou à l'extérieur de la Faculté des lettres, dans le cadre de l'Université de 
Lausanne ou d'une autre université. Ils sont liés étroitement à la discipline principale et 
viennent «soutenir» le mémoire, dont on doit connaître le domaine. Il 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 et un ensemble d'enseignements 
appuyant la géographie (informatique, science politique, démographie, etc.) 
Le choix des enseignements constituant le soutien est défini par un ou plusieurs 
professeurs de la discipline principale; le programme établi sur cette base par le 
candidat doit être communiqué au Décanat avec l'aval du président de la section Le 
choix des enseignements constituant le soutien fait l'objet d'un «contrat» entre le 
directeur du mémoire et l'étudiant; le premier s'engage à reconnaître la validité des 
enseignements suivis et des examens réussis. Le second s'engage à suivre le 
programme tel qu'il est défini dans le contrat. Le Décanat doit valider chaque année 
cet accord par signature du vice-doyen aux affaires étudiantes. 
Toutes les sections n'offrent pas la possibilité de choisir un soutien de spécialisation 
D'autre part, elles peuvent poser des conditions particulières (résultats, assiduité, etc.) 
pour y accéder. 

Le diplôme de 2ème cycle est une formation monodisciplinaire, interuniversitaire, 
répondant aux critères ECTS de 60 crédits par année pendant 4 ans. La Faculté des 
lettres propose actuellement le diplôme romand d'archéologie. 
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Philosophie WÈ. La section de philosophie propose aux étudiants une formation systématique et rigou-
rap reuse à la tradition de la pensée occidentale, de l'Antiquité à nos jours. L'enseig ne
i g e ment des deux premières années est axé sur l'étude des grands auteurs de cette pen-
fiH sée, dont il expose les positions dans les domaines de la métaphysique et de la 

sagesse pratique; il initie également à la logique mathématique moderne et à l'épis-
WÈ témologie (étude critique des sciences). Des séminaires permettent aux étudiants d'ac-
S B f quérir une méthode critique d'interprétation des textes. L'enseignement dispensé en li

cence offre la possibilité de se spécialiser dans les domaines suivants: histoire de la 
• philosophie (selon ses diverses périodes), métaphysique, phénoménologie, philoso-

3 B | phie herméneutique et philosophie de la littérature, philosophie des sciences, lo-
f§| gique, philosophie du langage, esthétique, anthropologie philosophique, éthique, 

philosophie de l'histoire, philosophie politique. 

Histoire » L'enseignement d'histoire est organisé par tranches chronologiques : Moyen Age, His
toire moderne ( 1 6 e - ! 8 e siècles) et Histoire contemporaine (19«-20 e siècles). Cours, 

1B séminaires et travaux pratiques portent sur l'histoire générale, suisse et régionale, 
§11 place étant faite à l'histoire extra-européenne. Les étudiants sont amenés à se familia-
fP riser avec une méthodologie moderne qui va de l'anthropologie à l'histoire religieuse 

et à l'étude des réalités socio-économiques. La recherche occupe une place importan
te dans la vie de la 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 la Maison de Savoie, économie de l'Ancien Régime, indus-
- i trie et société aux ]9B~20e siècles, image de la Suisse depuis 1848, sociabilité 

dans la Suisse contemporaine. 

François moderne et médiéval • La section de français est organisée en deux filières: le français moderne et le français 
1 médiéval. La filière moderne offre des enseignements répartis dans quatre domaines 

spécifiques : un domaine dévolu à l'étude des auteurs, des thèmes et des genres litté
raires, du XVle au XXe siècle; un domaine "langue/textes/discours", comprenant la 

* c linguistique française, la stylistique, la sémiofique littéraire ainsi que l'histoire de la 
ingue; un domaine "littérature et culture", centré autour de l'anthropologie et de l'his-
)ire littéraires; et un domaine "français médiéval", consacré à l'étude des langues et 

littératures médiévales. On peut aussi suivre, dans le cadre de cette filière, des ensei
gnements de littérature romande et de littérature comparée. 
Le fronçais médiéval a un double statut au sein de la section de français: d'une part, 

^ la discipline est largement intégrée au cursus de la filière moderne; d'autre part, le 
français médiéval dispense un enseignement spécialisé dans la perspective de la phi
lologie romane. Les points forts de ce programme sont l'étude de la langue d'oïl et de 
sa littérature, celle de la langue et de la littérature doc, et la mise en valeur de la pé
riode du moyen français. Une place particulière est faite, dans la recherche, aux tech
niques de l'ordinateur, notamment en lexicographie (recensement et étude analytique 
des mots d'une langue), ainsi qu'aux travaux sur l'aube des Temps modernes (XlVe et 
XVe siècles). 

Histoire ancienne L'histoire ancienne a pour mission de familiariser les étudiants avec les civilisations 
grecques et romaines, de la guerre de Troie (environ 1 200 av. J.-C.) à la chute de 
l'empire romain (476 ap. J -C.). Un séminaire d'introduction, qui offre un survol géné
ra! 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 depigra-
phîe (étude des inscriptions antiques) et de numismatique (étude du monnayage an
tique) apportent à notre connaissance du passé un éclairage concret. La collabora
tion avec les disciplines enseignées dans la 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. 

A i 
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et provinciale romaine U 

•ai 

Archéologie classique |*| Les enseignements en archéologie classique assurent une formation de soutien dans 
les différentes disciplines 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, no
tamment 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 lausannoise 
largement reconnue à l'étranger. Le traitement de ces imageries au moyen de l'infor
matique fait l'objet 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'accultura

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

• l'étude des structures archéologiques (architecture civile et militaire, urbanisme, oc
cupation du sol, nécropoles, 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 et à la publication des objets mis au jour par les fouilles; 

• la connaissance des techniques de fouilles et de laboratoire par des cours pluri
disciplinaires, des travaux pratiques et des visites de laboratoire; 

• l'organisation annuelle de fouilles archéologiques en Suisse et à l'étranger (en par
ticulier Orbe-Boscéaz et Bibracte-Mont Beuvray). 

Langue et littérature latines 

Langue et littérature grecques 

Langue et littérature i ta l iennes '< 

Les études de latin à l'Université de Lausanne s'adressent à des bacheliers au bénéfi
ce d'une formation dans cette langue acquise pendant les études secondaires et dont 
la mention figure sur leur maturité Elles sont cependant ouvertes, avec un examen 
préalable, à des bacheliers non latinistes dans la mesure où ces derniers auront ac
quis, soit par eux-mêmes soit en suivant le cours d'initiation au latin organisé par la 
section (quatre semestres], un niveau de connaissance leur permettant de suivre avec 
profit les cours, séminaires et travaux pratiques prévus dans le programme d'étude du 
latin. Les étudiants non porteurs d'une maturité avec latin mais intéressés par les 
études latines sont vivement encouragés à prendre contact avec la section, qui établi
ra un programme spécifique de "rattrapage". Les études latines à l'Université de Lau
sanne couvrent l'ensemble de la littérature latine, des origines jusqu'au 6e siècle ap. 
J.-C, 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 et connaissance des oeuvres littéraires considérées dans leurs res
sources expressives, leur relation au contexte social, culturel et historique, leur survi
vance et leur influence dans la tradition européenne. 

L'enseignement de la littérature grecque porte sur la langue et la civilisation de la 
Grèce antique. Dans l'approche des textes littéraires ou philosophiques, on favorise 
l'ouverture vers les connaissances et les points de vue nouveaux offerts par la linguis
tique historique, par l'analyse de discours, par l'anthropologie ou l'histoire sociale 
mais aussi la rigueur dans l'initiation au travail philologique de l'établissement du 
texte et dans les connaissances techniques de la langue aussi bien en syntaxe qu'en 
sémantique. De plus les travaux sur la poétique grecque menés à Lausanne ont fait de 
la section des sciences de l'antiquité un lieu de nombreux échanges internationaux. 
L'enseignement est destiné aussi bien à celles et ceux qui ont fait du grec au cours de 
leur scolarité qu'aux "grands débutants" (cours de rattrapage à disposition]. 

La section d'italien assure la transmission et la maîtrise des connaissances, y compris 
celles d'ordre épistémologique et méthodologique, portant sur huit siècles de langue 
et de littérature italiennes Sur le plan de la recherche, les domaines privilégiés sont 
actuellement la Renaissance, le 17 e et le 1 9 E siècles, ainsi que la littérature contem
poraine hors d'Italie (littérature de la 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. 
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Langue et littérature espagnoles 

Langue et littérature allemandes 

Langue et littérature anglaises 

Langues et civilisations slaves (russe) 

L'enseignement de littérature espagnole porte essentiellement sur ies auteurs de 
l'époque classique (lôème et 17ème siècles) ainsi que sur ceux des 19ème et 
20ème siècles. En philologie et linguistique, l'accent est mis sur certains aspects de 
l'espagnol moderne (phraséologie, formation de mots, sémantique et' lexicologie, 
morphosynfaxe, langage de la presse, langues régionales, conflits linguistiques, I' es-

jgnol d'Amérique, etc.) Puisque la plupart des étudiants débutent avec des notions 
sspagnol très élémentaires, la section propose en premier cycle un programme 
>mplet de cours de langue (grammaire, conversation et rédaction, traduction, tra-
;ux au laboratoire de langues, etc.) qui amènent l'étudiant à une maîtrise orale et 
rite de l'espagnol. 

in des principaux atouts de la section est sa situation particulière à Lausanne, au 
irrefour de différentes cultures européennes, dans la partie francophone de la Suisse 

^.jrilingue. Le cours normal des études menant à la licence et au doctorat s'adresse 
donc aussi bien aux étudiants de langue maternelle française qu'à ceux de langue 
maternelle allemande. Dans cette perspective nous offrons un enseignement de théo
ries, analyse et histoire de la traduction littéraire qui s'ajoute aux domaines de langue 
et littératures allemandes. 

La section offre des cours et des séminaires sur des sujets de littérature d'expression 
anglaise, américaine et post-coloniale, ainsi que sur la littérature anglaise médiévale 
et la sociolinguistique. La plupart des cours sont destinés aux étudiants de 1 e r et de 2 e 

cycles, mais la section organise, en collaboration avec les autres universités ro
mandes, 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 donnent 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 objectif principal est d'initier aux études russes. L'objet d'enseignement est, en 
première partie, ia 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 ïe cadre de leurs 
études. 

Langues et civilisations orientales 
(études indiennes) 

Histoire et sciences des refigions 

La section de langues et civilisations orientales assure en premier lieu une formation 
en langue et littérature sanscrites. Cette formation, qui peut être complétée par l'ap
prentissage du tibétain ou du hindi, offre à ('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 " est administrée par le Département In
terfacultaire d'Histoire et de Sciences des Religions. Elle regroupe des enseignements 
tirés de trois Facultés : les lettres, les sciences sociales et politiques, et la théologie. En 
histoire et sciences des religions, les étudiants sont invités à considérer les phéno
mènes religieux d'un point de vue scientifique, critique et neutre quant à l'engage
ment confessionnel. Ils sont amenés à suivre une démarche comparative entre ies reli
gions et les cultures. Le programme d'étude est constitué de trois blocs. Le premier 
comprend des cours de méthodologie destinés à familiariser les étudiants avec la mé
thode propre à l'histoire des religions. Le deuxième couvre l'étude des grandes reli
gions de l'humanité. Le troisième offre la possibilité aux étudiants de se former dans 
des disciplines apparentées à l'histoire des religions, telles que l'anthropologie, ia so
ciologie ou la psychologie. On recommande également aux étudiants d'apprendre 
une langue relative à leur religion de spécialisation, car l'examen des sources écrites 
et orales est l'un des piliers de la discipline. 
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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. En pre
mière partie, l'enseignement porte sur les principaux niveaux d'analyse: phonolo
gique, morphologique, syntaxique et pragmatique. Il comporte, en outre, une intro
duction à la linguistique historique. En deuxième partie, les domaines sont plus 
diversifiés (sociolinguistique, linguistique informatique, sémantique, linguistique de 
l'acquisition, linguistique de l'interaction et linguistique historique), en relation avec les 
sujets de recherche des enseignants, mémorants ou doctorants. 

L'enseignement couvre le champ des arts visuels depuis la période paléochrétienne 
<-: jusqu'à nos jours. Il s'organise en tranches chronologiques: Moyen Age (IVe-début 

XVe siècle), Histoire de l'Art Moderne [XVe-début XXe), Histoire de l'Art Contemporain 
et Muséologie. La première année introduit à la connaissance des instruments de tra
vail, des méthodes et de l'histoire des formes; le premier certificat (après deux ans] se 
caractérise par une orientation généraliste, tandis que la seconde partie des études 
permet une spécialisation relative. La section propose un éventail de cours et sémi
naires qui s'organisent selon les différents niveaux d'études (premier cycle, deuxième 
cycle, pour tous); les séminaires de deuxième partie encouragent déjà la recherche, 
qui pourra davantage se développer au niveau du mémoire. Les points forts de l'en
seignement et de la recherche pendant les dernières années portent sur les théories ar
tistiques, l'art italien du Moyen Age, la photographie, l'iconographie religieuse et pro
fane. L'enseignement de l'art monumental régional constitue une spécialité 
lausannoise. 

La discipline histoire et esthétique du cinéma assure enseignement et recherche dans 
les domaines de l'histoire du cinéma («archéologie», «invention» et développements], 
des analyses filmiques, des théories et esthétiques du cinéma et dans celui des rap
ports entre films et sociétés, représentations collectives et idéologies. Huit heures de 
cours sont proposées aux étudiants, de l'introduction aux études cinématographiques 
et filmiques ( 1 r e année) aux cours généraux et séminaires, ainsi que deux heures de 
T.P. et un séminaire de recherche pour étudiants ayant franchi le cap du 1 e r certificat. 
Un centre de documentation (livres, brochures, revues, press-books, films, video, cas
settes son, etc.) est à disposition. 

1 

L'Institut de géographie offre une formation théorique et pratique en géographie phy
sique et humaine largement ouverte sur un ensemble de disciplines connexes issues 
d'autres facultés et universités suisses, qui viennent renforcer la spécialisation progres
sive dans l'un ou l'autre de ces deux domaines. Il se spécialise dans ies champs de 
recherche suivants: le quaternaire et la climatologie pour la géographie physique, les 
villes et l'urbanisation, les problèmes sociaux et culturels pour la géographie humaine, 
la Suisse, le Canada et le Sahel pour la géographie régionale. Plus généralement, 
l'Institut de Géographie met l'accent sur la réflexion épistémologique et critique au 
sein des sciences sociales tout en accordant une grande importance à la formation 
en analyse quantitative et en cartographie automatique. A côté des cours généraux, 
les études comprennent des travaux pratiques sur les roches et minéraux, les tech
niques statistiques, informatiques et cartographiques, des excursions et travaux sur le 
terrain. 

Le programme d'études de la section comprend deux cheminements parallèles, consti
tués par l'informatique et la statistique appliquées aux sciences humaines. Son objec
tif est l'apprentissage théorique et pratique de la modélisation en sciences humaines, 
en particulier en sciences de la parole, linguistique et géographie. Le programme 
d'informatique comprend la création de logiciels et la modélisation informatique; un 
cours postgrade en modélisation informatique pour les sciences de la parole est éga
lement proposé. Le programme de statistique comprend des cours de base de statis-
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Hque uni- et multivariés, ainsi que des cours avancés spécifiques aux traitements 
quantitatifs en linguistique ou en géographie. D'autres cours orientés vers la modéli
sation quantitative (tels que logique ou mathématiques discrètes) peuvent également 
être validés dans le cadre du plan d'études de la section. 

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, archéologie, 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'au
teurs 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 diplomatique. Selon leurs intérêts per
sonnels et l'orientation de leurs études, les étudiants ont le choix entre trois variantes: 
1 . latin et langues romanes [pour étudiants intéressés par la littérature et la linguis

tique); 
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 débouchant sur une connaissance personnelle de la culture latine). 

Cette formation dure deux ans à raison de trois heures d'apprentissage de la langue 
et une heure d'introduction à la culture littéraire grecque en première année, et deux 
heures de langue en seconde année. Au terme de ces deux ans, l'étudiant est ca
pable de lire des textes courants. 

S B 

a 

4 
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«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 secondaire ou principale 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'Université de Lausan
ne. Le candidat peut se présenter à l'examen de premier certificat après deux se
mestres d'études au moins; à celui du second certificat, dès la fin du quatrième se
mestre 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 note 
moyenne de 4 pour chaque certificat.» (Art. 60 du Règlement de la Faculté des lettres 
de janvier 1995, mis à jour en septembre 1999) 

«Les gradués d'une université étrangère désireux de parfaire leur formation dans le 
cadre de la Faculté doivent fournir préalablement un projet d'études Le cas échéant, 
le Décanat charge un professeur de préparer un programme adapté. Au terme du sé
jour, une attestation certifiée par le Rectorat est délivrée à l'intéressé. Cette attestation 
ne constitue pas un grade universitaire.» (Art. 61 du Règlement de la Faculté des 
lettres de janvier 1995, mis à jour en septembre 1999) 

Les dispositions suivantes s'appliquent aux licenciés ès lettres qui veulent faire carriè
re dans [enseignement officiel vaudois. Selon la législation actuelle, le licencié doit 
avoir obtenu le brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire. Celui-ci est délivré 
par le Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) aux candidats qui ont sa
tisfait aux exigences du règlement du séminaire pédagogique de l'enseignement se
condaire (SPES). Les candidats à ce brevet doivent être porteurs d'une licence dont 
le programme comporte au moins deux disciplines fondamentales enseignées dans 
les établissements secondaires officiels vaudois. 

Ces disciplines fondamentales sont les suivantes: philosophie • histoire ou histoire 
ancienne • français ou français médiéval • latin • grec • italien • espagnol» alle
mand • anglais • histoire et science des religions • histoire de l'art • géographie. 
En outre, les certificats ou diplômes suivants, obtenus dans d'autres facultés ou 
écoles que la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, sont considérés comme 
une branche de la licence ès lettres, correspondant à des disciplines enseignées 
dans les établissements secondaires vaudois: certificat d'études théologïques de la 
Faculté de théologie de l'Université de Lausanne • certificat d'études artistiques géné
rales de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne • certificat d'études supérieures en mu
sique du Conservatoire de Lausanne, pour le brevet d'enseignement de la musique 

La Faculté des lettres propose des diplômes de spécialisation (DES et DEA). Les pro
grammes s'étendent sur une durée maximale de deux ans et correspondent à une 
durée supérieure à 1 20 heures d'enseignement, distribuées en unités 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 université, suis
se 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'Université de 
Lausanne; un stage professionnel certifié; une autre activité correspondante. Le candi
dat élabore, d'autre part, un travail scientifique personnel sous lo direction d'un profes
seur de la Faculté (mémoire scientifique, protocole de recherche, chapitre de thèse, 
mise sur pied d'une exposition, édition d'un texte, traduction, etc ); ce travail représen
te une étape vers la thèse ou une première recherche d'importance limitée. 

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. Ces programmes ne sont pas permanents, mais détermi
nés par les besoins des chercheurs et les possibilités des enseignants 
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Cette année, ia Faculté des lettres offre notamment les diplômes de spécialisation suivants: 
• Diplôme de spécialisation CUSO en Écologie humaine: «Développement durable 

des espaces et sociétés à fortes contraintes» [DESS 2000-2002). Renseignements 
auprès de l'Institut de géographie de la Faculté des lettres de l'UNIL ou sur le site 
Internet: http://ecolu-info.unige.ch (e-mail: lnfo@cueh.unige.ch). 

• Diplôme de spécialisation en Études genre (DEA 2000-2001 ) en collaboration 
avec la Faculté des SSP et l'Université de Genève. Renseignements sur le site In
ternet: www.unige.ch/etudes-genre (e-mail : Etudes-Genre@unige.ch) 

• Diplôme de spécialisation CUSO en Sciences du langage: «Analyse des dis
cours» (DESS 2000-2002). Renseignements auprès de la Section de linguistique 
de la Faculté des lettres de l'UNIL (e-mail: MariaEugenia.Molina@ilsl.unii.ch). 

• Diplôme de spécialisation CUSO en Sciences de l'Antiquité: «Sphère privée ei 
sphère publique dans l'Antiquité gréco-romaine» (DESS 2000-2001). Rensei
gnements auprès de l'Institut d'archéologie et d'histoire ancienne de la Faculté des 
lettres de l'UNIL (e-mail: Frédéric.Wuillemin@iaha.unil.cri] 

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 des 
universités de Bâle et de Berne (CUSO). Ces enseignements sous forme de colloques, 
cours ou séminaires sur le terrain peuvent faire partie intégrante de certificats de spé
cialisation délivrés par les universités. Ils figurent dans l'horaire des cours de la Faculté. 
Les participants sont indemnisés de leurs frais et le coût des cours est pris en charge par 
le 3 e cycle. 

«Le candidat au doctorat doit satisfaire aux conditions suivantes: a) être porteur d'une licen
ce ès lettres délivrée par l'Université de Lausanne ou d'un titre [ugé équivalent par le Déca-
nat; b) fournir un curriculum vite; c) avoir obtenu l'accord et l'engagement d'un directeur de 
thèse sur un projet détaillé; d) avoir obtenu l'enregistrement du sujet par le Décanat. 
Le directeur de thèse doit être professeur ordinaire, associé ou extraordinaire, et sauf ex
ception, appartenir à la Faculté, ou à un département interfacultaire dans lequel la Fa
culté est représentée. Dans ce dernier cas, un professeur de l a Faculté des lettres fait par
tie du jury. Lorsque le sujet de la thèse le justifie, il peut y avoir un codirecteur.» (Art. ôô 
du Règlement de la Faculté des lettres, janvier 1995, mis à jour en septembre 1999) 

Ins t i tu ts et centres 
de recherche S Afa Faculté des lettres sont rattachés des centres et des Instituts dont la vocation est 

essentiellement la recherche. Ils publient des travaux scientifiques et mettent une 
importante documentation à disposition des étudiants et des chercheurs. 

Institut Benjamin Constant [l H j L'Institut Benjamin Constant, créé en 1979, est rattaché à la section d'histoire de la Faculté 
I l des lettres. Il a une double vocation de centre de documentation et de recherches, il 
• H 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 Annales Benjamin Constant. Il organise 
des colloques et des expositions. Il 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 1 8 e et 19 e 

siècles, notamment en Suisse, dans une optique interdisciplinaire. 

Institut d'archéologie et d'histoire ï< ( 

ancienne (IAHA) > J 
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), voire 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). 

http://ecolu-info.unige.ch
mailto:lnfo@cueh.unige.ch
http://www.unige.ch/etudes-genre
mailto:Etudes-Genre@unige.ch
mailto:MariaEugenia.Molina@ilsl.unii.ch
mailto:ric.Wuillemin@iaha.unil.cri
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L'Institut d'études médiévales (IEAA), 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 ia 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 HEM 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. HEM est rattaché à la 
section d'histoire de la Faculté, qui se charge d'en coordonner les activités. 

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). 

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 résultats de !a recherche. Il offre aux 
étudiants en histoire de l'art de l'UNIL la possibilité de consulter ses archives 
photographiques (env. 80 '000 documents) et sa base de données sur les artistes 
suisses modernes et contemporains (env. 1 ô'OOO entrées). 

Voir sous «géographie» dans ies pages consacrées aux enseignements. 

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. 

Le Centre de traduction littéraire est un petit institut financé par la Faculté des Lettres et la 
Ville de Lausanne dont la vocation est de servir de plate-forme de discussion à tous les 
milieux concernés par la traduction littéraire: les traducteurs, les écrivains, les éditeurs, 
les universitaires s'occupant de littérature ou de traductologie, et le public. Le CTL 
organise dans ce sens des colloques, des conférences et des lectures. Il dispose de sa 
propre série de publications, qui compte actuellement plus de trente titres. 

Voir sous «histoire et sciences des religions» dans les pages consacrées aux enseignements. 

Au printemps 1999 s'est créé un Département Interfacultaire d'Histoire. Ce Départe
ment a pour vocation de rassembler tous ceux qui exercent une activité de recherche et 
d'enseignement en histoire dans une des facultés ou instituts de l'Université de 
Lausanne. Les nombreuses adhésions ont montré à quel point la recherche dans le 
domaine de l'histoire est présente au sein de notre université, et c'est bien pour cette 
raison que nous avons voulu marquer la naissance du nouveau DIH par la rédaction 
d'un bulletin qui rassemble les informations intéressant, justement, la recherche et 
l'enseignement dans la discipline qui est la nôtre, entendue sous ses facettes les plus 
larges et variées: de l'histoire de l'Antiquité à l'histoire contemporaine, de l'histoire 
sociale à l'histoire de la médecine, du droit ou des religions. 
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Tous les éeux ans, l'Office fédéral de la statistique mène en col
laboration avec l'ASOii (Association suisse pour l'orientation uni
versitaire} une enquête auprès de tous les jeunes diplômes des 
hautes écoles suisses. En 1999, un questionnaire a été envoyé 
à près de 12'OQO personnes; le taux de réponses a été de 
57%. L'enquête ne reflète pas l'on'entation professionnelle défi
nitive des diplômés, mois leur situation une année après la fin 
des études. 
Le tableau ckontre montre lo répartition des diplômés universi
taires dans les différents secteurs professionnels, un an après 
l'obtention de leur gmde. Cette répartition est donnée en pour
centages et doit être lue ligne par ligne, c'est-à-dire voie de for
mation par voie de formation. 

Les personnes intéressées peuvent obtenir le rapport complet auprès 
de l'Office fédéral de h statistique à Neuéâtâ (032/7i3 60 60). 

Théologie 

Droit 

'Police scientifique et criminologie 

Géographie 

Lettres {avec langue en branche principale) 

Lettres (sans langue en branche principale) 

Economie politique 

Gestion, management 

Informatique de gestion 

'Sciences actuarielles 

Sciences sociales 

Psychologie 

Sciences politiques 

Education physique 
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10.4 2.6 1.3 2.6 1.3 1.3 1.3 2.6 75.3 1.3 
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8.8 0.6 60.3 0.7 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.8 8.7 2.9 0.8 1.6 0.2 0.3 1.4 10.3 0.1 1.2 0.3 

'•ï • 20.6 11.8 5.9 2.9 5.9 519 
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• 15.0 52.1 0.6 7.7 5.2 0.6 0.6 0.3 3.1 0.3 0.6 1.5 0.9 \2 3.7 4.3 0.3 0.9 0.9 
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88.6 4.3 2.9 1.4 1.4 1.4 

* Voies d'étude mentionnées avec ce signe: les effectifs étant faibles, nous avons considéré plusieurs années stutisriques. 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE « 

FACULTÉ DES LETTRES 
L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 

Cours généraux 

1er et 2ème certificats 

1er certificat 

2e année et 2e certificat 

2e certificat 

2e certificat/3e cycle 

P H I L O S O P H I E 

semestre cours crédits 

Histoire de la philosophie : Le pour-auîruî dons l'oeuvre de Sartre 1. Radrizzani E 2C 4 
Introduction à la littérature et à lo pensée grecques : littérature et religion D. Bouvier E 1C 
Epicure, Lettre à Ménécée F. Gregorio 2ÎP 
Texte à préciser F. Gregorio E 2TP 
Histoire de la logique: Introduction à l'histoire de la logique J. Gasser 2C 
Histoire de la logique: Regards historiques sur la relotion d'implication J. Gasser E 2C 

Histoire de la philosophie antique: La philosophie hellénistique - Epicurisme, Prof. A. Neschke HE 2C 4 
Stoïcisme, Scepticisme 
Philosophie systématique : Le destin de l'art et la crise de l'humanité européenne Prof. R. Célis HE 2C 4 
Penser la démocratie H. Poltier E 2C 4 
La philosophie transcendantale de Kent (il) Prof. 1. Schûssler HE 2C 4 
Visages du platonisme à la Renaissance Wl. A. Etienne 2C 
Platon contre Aristoîe: la "Querelle des Grecs" M. A. Etienne E 2C 
Epistémologie générale vacat HE TP 

Interprétation de textes : Platon le Phèdre S. Bonzon 2 CS 4 
Interprétation de textes : Kierkeggard, la maladie à ia mort S. Bonzon E 2 CS 
Intetprétation de textes: 6. W. Leibniz, Méditation sut lo notion commune Prof. À. Neschke 2 S 4 
de lo justice 
Interprétation de textes: Augustin, De libéra Arbitrio Prof. A. Neschke E 2S 4 
Introduction â la logique M. D. Piîîeloud HE 2C 4 
Travaux pratiques en relation au cours "Introduction à la logique" vacat HE 1TP 
Interprétation de textes : Platon le Phèdre S. Bonzon 2CS 
Introduction historique à lo philosophie. Qu'esKe que ki métaphysique ? Ptof. R. Célis HE 2CS 

La philosophie du langage chez Wilhelm von Humboldt Prof. 1. Schûssler 2CS 4 
Problèmes fondamentaux de la philosophie du vivant. Arïsrote et Heidegger. Prof. 1. Schûssler E 2CS 4 
La théologie métaphysique d'Aristote Prof. A. De Murait HE 1,5 S 4 

Philosophie générale : Poétique et philosophie Prof. R. Célis H 2 S 4 
Séminaire pour hellénistes et pour philosophes (2ème partie) connaissant le Prof. A. Neschke H 2CS 4 
grec: Platon critique des poètes: la poésie devant ie tribunal de la philosophie. Avec M. David Bouvier 
Texte: République, livres II, III etX 
Séminaire pour hellénistes: Aristote, Ethique à Nicomaque III (chap. 1-5) Prof. A. Neschke E 2S 4 
+ VII (chap. MO) 
Cours séminaire de philosophie des sciences humaines vocat HE CS 
Philosophie des sciences exactes vacat HE CS 

Certitude et vérité. Le tournant de la pensée moderne vers l'absolu chez J. G. Fichte Prof. L Schûssler H 2CS 4 
La terre et les fleuves. Heidegger et Hôlderlin Prof. 1. Schûssler E 2CS 4 
Herméneutique et vérité F. Merlni E 2CS 
Philosophie générale : Le développement des neurosciences et la question Prof. R. Célis E 2 S 4 
de l'humain dans l'homme 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 

FACULTÉ DES LETTRES 

Cours généraux 

ï ï 

Ur certificat, Jre année 

1er certificat 

2 e année et 2e certificat 

2e certificat 

t , 
•VP 
- 1 2* certificat et Doctorat/3e cycle J3 

' * * 

semestre cours crédits 

Le livre manuscrit au Moyen Age. Production, lecture, édition Prof. A. Paravicinî Bagliani HE 2CS 8 
M. Ansgor WiWermonn 

Enfant et société au bas Moyen Age: sentiments, valeurs, images Prof. A. Parovidni Bagliani HE 2S 8 
Eva Pibîri 
Nathalie Blancardi 

L'homme et la nature ou Moyen Age (Xllle siède) Prof. A. Paravicinî Bagliani HE 2S 8 
Nadia Pollini 
Catherine Chêne 

La "Belle Epoque": l'Europe de 1891 à 1914/18 Prof.H.UJosî HE 2C 
Paléographie Ansgor Wildermann HE 2 TP 8 
Ui parenté aristocratique au Moyen Age : structure, identité et mémoire Bernard Andenmatten HE 2S 8 
Anthropologie de la femme Ansgor Wildermann H 2S 8 
Les effets à long terme de l'expansion de l'Europe en outremer (XVIe-XXe sièdes} Prof. B. Etemod H 2C 

Claude Lûtzelschwab 
Les effets à long terme de l'expansion de l'Europe en outre-mer (XVIe-XXe siècles) Prof. B. Etemad E 2S 8 

Claude Lûtzelschwab 

Introduction à l'histoire moderne. Un siècle d'intolérance ? De i'Edit de DonièleTosato-Rigo HE 2CS 8 
Nantes à sa révocation 
Introduction à l'histoire contemporaine Prof. F. Jequier HE 2CS 8 

Didier Pages 
Nicolas Quinche 

Introduction à l'histoire ancienne Anne Bielman HE 2CS 4 

Impérialisme, luttes de classe et politique économique interventionniste: Cédric Humair HE 2CS 8 
la Suisse entre 1880 et 1930 
Impérialisme, luttes de classe et politique économique interventionniste: Prof.H.U.Jost HE 2 CS 8 
la Suisse entre ]880etI930 

Le rêve d'un monde meilleur. Idées, réformes et vie quotidienne Danièle Tosaîo-Rigo HE 2CS 8 
dans l'Europe des Lumières Nicole Staremberg 
Le défi de l'étranger : émigrants suisses entre •heimweh" et Norbert Furrer HE 2CS 8 
assimiloîronfXVIe-XVIIIes.) 
Des massacres aux génocides : Mémoires différenciées et enjeux historïographiques Prof. F. Jequier HE 2CS 8 

Didier Pages 
" Les choses finiront bien par s'arranger ! " Mythes et réalités de la fin de Olivier Dubuïs HE 2CS 8 
l'Ancien Régime en Suisse 
L'Algérie de la conquête à l'Indépendance Prof. F. Jequier HE 2 CS 8 

Didier Pages 

Le "Grant Kalendrier et Compost des Bergiers" de 1480 Pierre Dubuis, privat-docent HE 2S 8 
Banques et banquiers 1900-1950 Prof. Sébastien Guex HE 2S 8 
lu Suisse de la Première à la Seconde Guerre mondiale: économie, société, politique Prof. Sébastien Guex HE 2S 8 
Conflits et débats autour de l'Etat social en Suisse et en Europe (18901970) Prof.H.UJost HE 2S 8 
Atelier pour mémorantes Prof. H.UJost HE 2 TP 
Workshop de 3ème Cycle Prof. H.UJost HE 2 

Colloque de mémorants et doctorants Prof. A. Paravicinî Bogliani HE* 2 CS 
Séminaire de recherche en histoire moderne: les sources, les techniques. Ûcnïèle Tosofo-Rigo HE* 2S 
les méthodes 



Programme 
clés cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 2 0 0 ' 

FACULTÉ DES LETTRES 

Conseil aux études 

Cours généraux 

l^r certificat 

1er certificat et soutien £P| ë 
l s r certificat, l r e année 

I 
in 

S" 

» f 7 . 
1*î 

1er certificat, Jreo nnée ef soutien 

/er certificat, 2e année 
-M' 

•?"H 

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 

semestre cours crédits 

Conseil aux études MJ.-D. Goiluî HE 3 

Littérature romande : Alice Rivoz M. D. Maggetti E 1C 
Journaux infimes, de Benjamin Constant à Maurice Chappaz M. D. Maggetti H 2CS °3ou4 
Histoire comparée des littératures en langues européennes 1 Mme U. Heîdmann Vischer H ÏC 
Histoire comparée des littératures en langues européennes II Mme U. Heidmann Vischer E 1C 

Histoire littéraire : Images du chevalier dans la littérature médiévale Prof.K.Mûhlem nier E 2CS 3 

Histoire littéraire : autour du Loi d'Aristote, figures du clerc M. A. Corbellari H 2S 2 
Introduction à la littérature comparée Mme U. Heidmann Vischer E 2C 

Analyse de texte : A. Gide, Les Faux-Monnayeurs Mme M. Camion E 2S 5 
Analyse de texte : Verlaine, Poèmes saturniens, Fêtes galantes, Romances M. A. Cemuschi E 2S 5 
sans paroles 
Analyse de texte : Marivaux, Trois pièces de théâtre M. A. Cemuschi E 2 S 5 
Analyse de texte : L.-F. Céline, Mort à crédit M. J. Meizoz E 2S 5 
Analyse de texte : Gaston Cherpillod, Le Chêne brûlé M. D. Maggetti E 2S 5 
Analyse de texte : Mme de Sévigné, Lettres Prof. A. Wyss E 2S 5 
De la phrase aux textes Mme M. Noël HE* 2S 5 
De la phrase aux textes MJ.-D. Gollut H 1C 5 
De la phrase aux textes Prof J.-M. Adam E U 5 
Introduction à l'interprétation littéraire Prof. J. Koempfeï 

nnma A M il 1 lût 

H 2TP 5 

wne A. iviiiiier 
M. J. Meizoz 
Mme A. Rufra 
Vacat 

Introduction â l'interprétation littéraire Prof. J. Kaempfer HE U 
Introduction à l'étude de la littérature romande M. D. Maggetti E H 
Littérature romande : cours d'introduction Prof. D. Jûkobec H K 
Analyse de textes médiévaux : Les Lais de Marie de France Mme C. Muller E 2S 3 
Analyse de textes médiévaux : le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris Prof. E. Hicks E 25 3 
Lecture de textes médiévaux Prof. E. Hicks H 1 TP 2 

M. A. Corbellari 
Prof.J.-C. Môhleth nier 
Mme C. Muller 

Histoire littéraire : Récritures courtoises Mme C. MuHer E 2 S 3 
Littérature «romonde» du Moyen Âge M. A. Corbellari \ E 2S 3 
Cours d'histoire littéraire : l'époque médiévale Prof.J.-C. Muhleth •fer H 1C 
Cours d'histoire littéraire : XVIe et XVIIe siècles Prof. C. Reichler E I C 

Approches critiques du texte médiéval Prof. E. Hicks HE 2 S 3 
M. A. Corbellari 

Analyse de texte : A. Gide, Les Faux-Monnayeurs Mme M. Camion H 2S 2 
Analyse de texte : Stendhal, La Chartreuse de Parme M. A. Cemuschi H 2S 2 
Analyse de texte : C.-F. Ramuz : L'Amour du monde Prof. D. Jokubec H 2S 2 
Analyse de texte : Racine, Trois tragédies Prof. A. Wyss H 2S 2 
Analyse de texte : Flaubert, Salammbô Mme M. Caraion H 2S 2 
Atelier d'écriture M. J. Meizoz HE 2S 
Histoire littéraire : Le conte au XVllle siècle Prof. C. Reichler E 2 S 2 

M. A. Cemuschi 
Prof. D. Chaperon 
Mme M. Caraion 

Histoire littéraire • Roman et peinture ou XIXe siècle Prof. C. Reichler H 2 S 2 
M. A. Cemuschi 
Prof. D. Chaperon 
Mme M. Cotoion 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 2 0 0 1 

FACULTÉ DES LETTRES 

Programme 
des cours 

1er certificat, 2e année (suite) 

2* certificat 

2e certificat et soutien 

3e cycle et soutien 

I . ; 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 ) 

Histoire littéraire : Du grotesque en littérature médiévale Prof. E. Hïcks H 2S 3 
l'énona'ûlion dons les textes M.J.-D.Gollut HE 25 5 
Enonciation, communication, interaction MJ.-D.Golut H 1C 5 
Enonciation, communication, interaction Prof. J.-M. Adam E 1C 5 
Anolyse de textes médiévaux : Amadas et Ydoine, roman d'aventures du Xllle siècle Mme C. Muller H 25 3 
Analyse de textes médiévaux : Floire et Blanchefleur, conte du Xlle siècle Mme C. Muller H 2S 3 
Cours d'histoire littéraire : XVIe etXVlle siècles Prof. C. Reichler H 1C 
Cours d'histoire littéraire : XVIlle et XIXe siècles (jusqu'à 1850) Prof. D. Chaperon E 1C 

L'image dans le vers et la prose Prof. A. Wyss E 2S °3ou4 
Anthropologie littéraire : théâtres du ravissement Prof. C. Reichler H 2S °3ou4 
Aspects du merveilleux dans lo littérature provençale Prof. F. Zutferey H 2 5 °3ou4 
Les mythes antiques dans les littératures modernes 1 : Perséphone Mme U. Heidmann Vischer H 2S °3ou4 
à travers les genres 
Les mythes antiques dans les littératures modernes II : Oytemnestre Mme U. Heidmann Vischer E 2S °3ou4 
et Electre ô travers les genres 
Construire des comparables. Réflexions sur les objectifs et méthodes Mme Heidmann Vischer 1E* 2S °3ou4 
en littérature comparée 
Manières et maniérisme dans l'art et la poésie du XVIe siècle Prof. M. Jeanneret H 2S 2 
Figures de l'artiste au XIXe siède Prof. J. Koempfer H 2S °3ou4 
Le roman pariant, un outrage ou genre ? (1919-1939} M. J. Meizoz E 2S °3ou4 
Travailler la genèse des textes (Ramuz et Gngria; Matthey et Crisînel) Prof. D. Jakubec E 2CS °3ou4 
Points de vue sur l'hétérogénéité discursive Mme Th. Jeanneret H 2S °3ou4 
Anthropologie littéraire : le corps de Jean-Jacques; Jean-Jacques et les corps Prof. C. Reichler E 2S °3ou4 
Récit épique et vengeance féodale Prof. E. Hïcks E 2S °3ou4 

M. A. Corbellori 
Argumentation et fiction dans la langue et dans le discours Prof. J.-M. Adam £ 2CS °3ou4 
Stratégies médiatiques : communiquer les discours d'opinion M. M. Burger H 2S °3ou4 
Claude Simon Prof. J. Koempfer E 2S °3ou4 
Le rythme dons le vers et lo prose Prof. A. Wyss H 2S °3ou4 

avec la collab. de Mme A. Millie 

Les femmes et le langage Mme S. Durrer H 2S °3ou4 
Eléments d'analyse conversationnelle Mme S. Durrer E 25 °3ou4 
Méthodes critiques : théories du roman. Autour de Charles Sorel Praf.J.Kaempfer E 1C 
Quand l'écolier teste et proteste : lectures de François Villon Prof. J.-C. Mûhleîhaler H 2CS °3ou4 
Du lyrisme au rétif : la légende du cœur mangé Prof. J.-C. Mûhleîhaler E 2CS °3ou4 
Stylistique du dialogue romanesque M.J.-D. Gollut E 2S °3ou4 
Maurice Maeterlinck : dramaturgie symboliste et vulgarisation scientifique Prof. D. Chaperon H 2S °3ou4 
Autour de Salvador Dali : le surréalisme fasciné par les stiences Prof. D. Chaperon E 2S °3ou4 
Lo critique génétique : méthodes et enjeux Prof. D. Jakubec E K 
L'écriture dialogique, entre identité et folie M. A. Cemuschi H 2S °3ou4 
Enonciation et communication dans le théâtre de Molière M. J.-D. Gollut HE 2S °3ou4 
Le roman de l'évolution à la fin du XIXe siècle : lo préhistoire de J.-H. Rosny oîné Prof. D. Chaperon H 2 5 °3ou4 
Le cochon et son nom Prof.E. Hïcks H 2CS °3ou4 
Guerre et paix chez Christine de Pizun Prof. E. Hicks E 2CS °3ou4 
Littérature romande : «Italies» : regards por-dessus les Alpes au XXe siècle M. D. Moggeîti H 2S °3ou4 
Poésies et poétiques de la présence Prof. A. Wyss H 2 5 w3ou4 
L'opéra littéraire Prof. A. Wyss E 2 S °3 ou 4 
Méthodes critiques : théories de la culture Prof. C. Reichler H 2C °3ou4 

en collab. avec M. J. David 
littérature et histoire culturelle : la pensée du corps à l'époque des Lumières Prof. C. Reichler E K 
De la description d'actions à l'action descriptive Mme M. Noël HE 2S °3ou4 
Visions de raines au XIXe siècle Mme M. Camion E 2S °3ou4 

Introduction à l'analyse linguistique des discours Prof. J.-M. Adam E 2CS 
avec ia collab. de M. J.-D. Gollut 



Programme 
des cours 

Postgrade et mémoronts 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2000 -2001 

FACULTÉ DES LETTRES 

F R A N Ç A I S — L A N G U E E T L I T T E R A T U R E M O D E R N E S ( S U I T E ) 

Poétiques comparées I : Poétiques des mythes 

Poétiques comparées II : Poétiques modernes 

Mme U. Heidmann Vischer H 2 5 °3ou4 
Prof. C. Calame 
Prof. J.-M. Adam E 2 S °3ou4 
M. J.-D. Golluf 
Mme U. Heidmann Vischer 

1er certificat 

I** certificat, Ire année # 

1 certificat, 1&année et soutien • 

1er certificat, 2e année • 

1er certificat et soutien • 

2e certificat -<•' 

2 e certificat et soutien • 

Site â cbn^ffiër^hbraj' 
à. 

F R A N Ç A I S — L A N G U E E T L I T T E R A T U R E M E D I E V A L E S 

S B semestre cours crédits 

• Histoire littéraire : Images du chevalier dans la littérature médiévale Prof.J.-C.Muhleth 1er E 2CS 3 

Analyse de textes médiévaux : Les Lais de Marie de France Mme C. Muller E 2S 3 
Analyse de textes médiévaux : le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris Prof. E. Hicb E 2S 3 

JSÊB Littérature «romande» du Moyen Âge M. A. Corbellari E 2S 3 
Bi l l Lecture de textes médiévaux Mme C. Muller H 1TP 2 
B E Lecture de textes médiévaux Prof. K Mûhleth 1er H 1TP 2 

Lecture de textes médiévaux Prof. E.Hitb H H P 2 
Lecture de textes médiévaux M. A. Corbellari H 1TP 2 

m Histoire littéraire : Récritures courtoises Mme C. Muller E 2S 3 
• H j Explication philologique : Floire et Blanchefleur Prof. F. Zufferey E 2S 2 

Introduction à l'ancien fronçais : lecture de textes Mme P. Hess H 2TP 2 
Linguistique gallo-romane 1 Prof. F. Zufferey H 1C 1 
Linguistique gallo-romane II Prof. F. Zufferey E 1C 1 
Cours d'histoire littéraire : l'époque médiévale Prof.J.-C-Muhleth lier H 1C 

• Approches critiques du texte médiéval Prof. E. Hicks HE 2S 3 

* M. A. Corbellari 

Analyse de textes médiévaux : Amadas et Ydoine, roman d'aventures du Xllle 
Analyse de textes médiévaux : Floire et Blanchefleur, conte du Xlle siècle 
Explication philologique : Eracle de Gautier d'Anus 
Histoire littéraire : Du grotesque en littérature médiévale 
Introduction au moyen français : lecture de textes 
Lecture de textes en ancien provençal 
Ancien provençal : explication de I'«enseignement moral» d'Arnaurde 

Histoire littéraire : autour du Lai d'Aristofe, figures du clerc 

Récit épique et vengeance féodale 

Aspects du merveilleux dans la littérature provençale 
Philologie gallo-romane : variations poitevines 

Quand l'écolier teste et proteste : lectures de François Villon 
Du lyrisme au récit : la légende du cœur mangé 
Le cochon et son nom 
Guerre et paix chez Christine de Pizan 

siècle Mme C. Muller 
Mme C. Muller 
Prof. F. Zufferey 
Prof. E. Hicks 
Mme P. Hess 
Proî. F. Zufferey 
Prof. F, Zufferey 

A. A. 

Prof. E. Hicks 
M. A. Corbellari 
Prof. F. Zufferey 
Prof. F. Zufferey 

Prof.J.-C. 
Prof.J.-C. 
Prof. E. Hicks 
Prof. E. Hicb 

E 

25 
2S 
2S 
25 

2TP 
25 
25 

2S 2 

2S °3ou4 

H 2CS °3ou4 
E 2 CS 

2CS °3ou4 
2CS °3ou4 
2 CS °3 ou 4 
2CS °3ou4 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE « 

FACULTÉ DES LETTRES 
L'ENSEIGNEMENT 2000 -200 ' 

Cours généraux 

l v certificat 

1er certificat, ]reannée 

1er certificat, 2 é m e année 

2e année et 2e certificat 

2e certificat 

* V * ' t \ '* * ; ; i V U * ; * ^ * h i s t o i r e a n c i i I N N E 

semestre cours crédits 

Epigraphie grecque: Introduction et lectures de documents Prof. P. Ducrey H 1,5 CS 
Numismatique grecque: introduction et étude de monnayages Prof. P. Ducrey E 1,5 CS 

Les Grecs sont-ils seuls au monde ? Prof. P. Ducrey H 1,5 S 8 
Rame des origines à la conquête de l'Italie Prof. P. Ducrey E 1,5 S 8 
Introduction à la littérature et à la pensée grecques : littérature et religion D. Bouvier E 1C 

Introduction à l'histoire ancienne Prof. A. Bielman HE 2CS 4 
Sources et méthodes de l'histoire antienne Prof. R. Frei-Stolbo HE 2CS 4 

Prof. A- Bielman 

Numismatique cornue. Introducrion o lo numismatique romaine. Le Prof. R. Frei-Sîolba H 2C5 8 
monnayage des Flaviens et des Antonins 

Numismatique romaine. Trouvailles monétaires et trésors Prof. R. FreFStolba E 25 8 
Séminaire: 'Les femmes dans les inscriptions grecques" Prof. A. Bielman E 2S 

Prof. R. Frei-Stolbo 
Prof.M.Rérart(UNI-FrihourgJ 

Y a-Hf une Grèce sans Amènes ? Prof. P. Ducrey H 1,5 5 6 

Le renouveau de l'Empire: le IVème siècle Prof. P. Ducrey E 1,5 S 6 
Discussion des mémoires en cours Prof. R. FrefStolba HE 2S 
Lectures dirigées: "Histoire des femmes et histoire de genre: approches Prof. A, Bielman H 2 S 
méthodologiques" Prof. R. FreL-Sîolba 

1er certificat, 1 ère année 

1er certificat et 2 ^ certificat 

2 e certificat 

S i te àfccWUufe*! 

* \ 3 S > U f m L V*' 

; a r c h é o l o g i e c l a s s i q u e a p r o v i n c i a u e r o m a i n e 

semestre cours crédits 

Techniques de recherches et notions de base Assistants diplômés HE 2 S 

Archéologie des provinces romaines: La Narbonnaise Prof. D. Paunier HE 1C 4 
Archéologie des provinces romaines: Sites et documents relatifs 5 la Narbonnaise Prof. D. Paunier HE 2CS 4 
Fouilles et prospection archéologique Prof. D. Paunier E TP 4 

Assistants 
Archéologie iaconienne Prof. C Bémrd H JC 2 
Introduction à l'Etruscologie Prof. C. Bérard E IC 2 
Les monuments des eaux Prof. D. Paunier HE U 4 
Etudes de documents figurés concernant l'archéologie et l'histoire de l'art Prof. C. Bérard H 2S 2 
loconiennes 
Mythes grecs sur les urnes étrusques Prof. C. Bérard E 2 S 2 
b paysage Prof. C Bérard E 1C 2 
Etudes de documents concernant la religion isiaque Prof. C. Bérard H 2S 2 
Les reliefs paysagers et pittoresques Prof. C. Bérard E 2S 2 
Fortune d'isis Prof. C Bérard H 1C 2 

Analyse et publication du matériel archéologique Prof. D. Paunier HE 2TP 4 
Assistants 

Séminaire de recherches Ptof. D. Paunier HE 2 SAP 
Assistants 

Archéoméîrie et techniques de fouilles Prof. D. Paunier HE 3 CS 2 
Assistants 
Intervenants extérieurs 



Programme 
des cours 

Cours généraux 

7 « r certificat 

1er certificat, ]reannée 

1er certificat, 2 e année 

2e année et 2e certificat 

' i 

2 « certificat ? 

j 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE < 

FACULTÉ DES LETTRES 
L'ENSEIGNEMENT 2000 -200 

L A N G U E E T L I T T É R A T U R E L A T I N E S 

semestre cours crédits 

La littérature latine archaïque F. Spaltenstein H U 
Introducîiori à la littérature et à la pensée grecques : littérature et religion D. Bouvier E 1C 
Métrique F. Spaltenstein E 1C 
Lecture cursive (seconde partie) f. Spaltenstein HE 2TP 10 

Stylistique et grammaire F. Spaltenstein HE 2TP 10 
Lecture cursive (première partie) F. Spaltenstein HE 2TP 4 

Introduction à lo linguistique historique Prof. C. Sandoz HE 1C 4 
Description et histoire des langues classiques Prof. C. Sandoz HE 1C 3 
Suétone. Colgula Prof. Ph. Wiudry H 2 S 
Piaute. Le Rudens F. Spaltenstein E 2S 5 
Proséminaire Prof. Ph.Mudry H 2S 5 

Tite-Lsve, Histoire romaine, iivre 1 Vacat E 2 S S 
Ammien Marceliin. Histoires XXVI H.Junod H 2S 5 

Linguistique indo-européenne: archo'ismes de lo morphologie nominale Prof. C. Sandoz H 2 S 2 
Lecture de textes archaïques F. Spaltenstein H 2S °3/4 
Les déclamations à Rome. A la recherche d'un phénomène méconnu Vacat E 2S °3/4 
Les métiers de poète ou les images de la création littéraire H.Junod H 2 S °3/4 
fêtes et liturgies H.Junod E 1C 
Introduction à la linguistique italique Prof. C. Sandoz E 2CS 2 

Ovide. Fastes 1 H.Junod E 2 S °3/4 
Exercices de version Prof. Ph. Mudry HE 2TP °6/10 

M . 

- H 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE * 

FACULTÉ DES LETTRES 
L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 2 0 0 ' 

Programme 
des cours 

1er certificat | 

1er certificat, ] m année 

1er certificat, 2e année 

2e année et 2e certificat 

1er et 2e certificats 

2e certificat 

Avancés/doctaranfs A 

Cours généraux 

1er certificat, Ire année -ftfî 

1er certificat, 2 e année j j l 

^ • . ' , 1 - L A N G U E E T L I T T É R A T U R E G R E C Q U E S ^ ; 

semestre tours crédits 

Les premiers poêles éfégiaques: genre ef occasion. Prof. C. Calame H 2S 3 
Les poètes iambiques: Ardiiloque, Hipponax, Sêmonide, Julien Prof. C. Calame E 2S 3 
Connaissance pratique de la longue grecque; introduction à la métrique. Prof. C. Calame HE* 2TP 5 
Introduction à lo littérature et à lo pensée grecques : littérature et religion D. Bouvier E 1C 

Introduction à la linguistique historique Praf. C. Sandoz HE U 4 
Description et histoire des langues classiques Prof. C. Sondoz HE 1C 3 
Introduction à la longue grecque: niveau 1 D. Bouvier HE 2C 
Introduction à la langue grecque : niveau 1 D. Bouvier HE 1C 

Introduction à la langue grecque : niveau 2 D. Bouvier HE 1C 

Linguistique rndcwuropéenne: archaïsmes de la morphologie nominale Prof. C. Sandoz H 25 2 
Introduction à la linguistique italique Prof. C. Sandoz E 2 CS 2 

D'AIcman à Simonide: la pésie mélïque comme acte rituel Prof. C. Calame H 2C > 4 
La œrrsTruction du cfrvrrr dans les Hymnes grecs: radotions sur un genre poétique Prof. C. Colome E 2C5 

> 4 

M. Vamvouri Ruffy 

La poésie devant le tribunal de lo philosophie: République, II, 111, X Prof. A. Neschke H 2CS 4 
D. Bouvier 

Version grecque et lecture airsive Prof. C. Calame HE" 2TP 4 
E. Le Berre, assist. 

Séminaire interdisciplinaire ef postgrade d'onolyse des discours: Poétiques Prof. C. Calame H 2CS 
comparées 1 (poétiques modernes) Praf. U. Heîdmonn-Vischer 
Séminaire interdisciplinaire et postgrade d'analyse des discours: Poétiques Prof. J.-M.Adam E 2CS 
comparées II (poétiques modernes) Prof. C. Calame 

Prof. U. Heidmonn-Vischer 
Prof. J. Kaempfer 

V L A N G U E E T L I T T É R A T U R E I T A L I E N N E S \ 

semestre cours crédite 

Letture e analisi linguistiche di prasaîori del Trecento Prof. G. Papini H 2C 2 
Leopardi e la lingua (can letture e analisi linguistiche dei Canti e délie Prof. G. Papini E 2C 2 
Opérette moroli) 
Dalla Cammedia dell'arte a Goldoai Prof. A. Stâuble H 2C 2 
Manzonï Prof. A. Stâuble E 2C 2 
Narrare il viaggio : viaggiatori dal Gnque al Seicenta Prof. J.-J. Marchand H 1C 2 
L'autobiografia nel Novecento (tous les 15 jours) Vacat E* 2C 2 

Laboratorio sulla lingua ed espressione orale M. M. Miglioli HE* 2 Ex 1 
Semtnario 1 : Luigi Pirandello : Le Novelle M. M. Miglioli H 2S 2 
Semïnario 1 : Il teatro di Carlo Goldoni M. M. Miglioli E 2S 2 
Panorama délia letteraturc iraiiana dal Gnque al Novecento 1 Prof. J.-J. Marchand H 2CS 3 
Panorama délia letterotura iraiiana dal Onque al Novecento il Vacat E 2CS 3 
Seminario 1:1 Promessi sposi di Alessandro Manzoni M. E. Cutinelli-Rèndina H 2S 2 
Semïnario 1 : l Canti di Giacomo Leopardï M. E. Cuîîn elli-Rèn dîna E 2S 2 

Seminario II : Boccacdo, Decameran M. M. Miglioli H 2S 3 
Seminario II : La cerchïa dï Lorenzo de' Medici M. M. Miglioli E 2S 3 
Metrica e retorica M. A. Francillon HE 2CS 2 
Aspefti e prahlemi délia storia linguisfica delTItalia modema e contemporanea M. E. CutinellHîèndïna HE 2CS 3 



Programme 
des cours 

1er certificat 

• 

2 e certificat « L 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE * L'ENSEIGNEMENT 2000 -2001 

FACULTÉ DES LETTRES 

L A N G U E E T L I T T E R A T U R E I T A L I E N N E S ( S U I T E ) 

ûriginî delà Sîngua italiono : îonelico e grommatica storico. Principî dî crilica iesluale Prof. G. Popinî HE 2CS 2 
Esercizi di rraduzjone e di sîilisticn M. A. Roncoccio HE 2 Ex 3 
Seminario Ml per italofoni : Peîrarca Prof. A. Stouble 2S 2 
Seminario 1 - Il per italofoni : Rtformaîori e viaggiatori del seconde Settecerrto Prof. A. Stâuble E 2S 2 
Seminario i-ll per italofoni : Esplorozioni seicenîesche M. A. Francillon 2S 2 
Seminario l-ll per italofoni : Letfure montaliane M. A. Francillon E 2S 2 
Esercizi di traduzione e di stilistica M. M. Miglioli HE 2 Ex 3 

Lmguo poetico volgare del Quattrocento Prof. G. Papîni 2 S °2/Vû 
! poeti e la lingua nei primi decenni del Novecenfo Prof. G. Popini E 2 S °2/4/6 
Seminario III : Teatro del Novecento Prof. A. Stâuble 2 S °2/fyo 
Seminario III : DaIPUmanesîmo civile all'Umanesimo cortigiano Prof. A. Stauble E 2 S °2/3/6 
Tecnica bibliografica (una volta cl mese) M. M. Pedroni HE 2 Ex 
Seminario di letteratura lil : L'anficlassicismo nella lirica barocca Prof.J.-i. Marchand H 25 W 6 
Seminario di letteratura III : Verri, Beccaria e la letteratura dei «lumî» Vacot E 2 S °2fi/è 

nella Milano del Setrecento 

4~ • 

1er certificat, 1™ année • 

1er certificat, 2e année • 

2e certificat 

m 

« ; r ; , ; 4 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 », * » f 4 '-. 

semestre cours crédits 

Gramâtica A. Alvarez HE 1TP 2 
Problemas de idioma A. Alvarez HE 1TP 2 
Traduction (1) A. Alvarez HE 1TP 3 
Traduction (II) A. Alvarez HE 1 TP 2 
Littérature espagnole contemporaine dans ses textes A. Alvarez HE 1TP 3 
Loborotorio de idiomos (1) A. Alvarez HE 2TP 3 
Loborotorio de idîomas (II) A. Alvarez HE 2TP 3 
Conversaciôn y rédaction A. Alvarez HE 1TP 2 
Introducciôn ol mundo hispânico N. Gimelfarb HE 1 C 2 
introducciôn al comentorio de textos A. Alvarez E 1TP 2 
Preparociôn al loborotorio A. Alvarez 1TP 2 

Comentario de textos literarios A. Alvarez HE 1 TP 3 
Panorama gênerai de la literatura esponola Prof. A. Lara HE 2C 2 
Lengua y literatura médiévales prof. R. Eberenz E 2CS 2 
Laboratoire (1) N. Gimelfarb HE 1 TP 2 
Laboratorio (II) N. Gimelfarb HE 1TP 2 
Anâlisis linguistico del espanol (1) N. Gimelfarb HE 1TP 2 
Traducciôn N. Gimelfarb HE 2TP 2 
Anâlisis linguistico del espanol (II) N. Gimelfarb HE 1 TP 2 
Redocciôn y conversaciôn N. Gimelfuib HE H P 2 
Gramâtica N. Gimelfarb HE 2C/TP 2 
Elementos de lingûïstica hispânico Prof. R. Eberenz H 2CS 2 

Seminario: Lengua, politico y sodedad en la obra de Mariano J. de Larro R. Eberenz H 2 S 3 
Curso: El verbo: sus categorîos y tuntiones Prof, 8. Eberenz H 1C 2 
Curso: Lo prensa espanola y sus généras discursivos Prof. R. Eberenz E ÏC 2 
Curso: Las Lenguas régionales de Espafio Prof. R. Eberenz H 2C 2 
Curso: Variedades y normos del espanol de Américo Prof. R. Eberenz E 2C 2 
Teatro espanol de posguerro Prof. A. Lara H 2S 3 
Seminario: El Dbro de buen amor del Arcipreste de Hita R. Eberenz E 2 S 3 
Poesïa de Federico Garcia Lorca Prof. A. Lara E 2 S 3 
F. Garcia Lorca et La Génération de 1927 Prof. A. Lara HE 1C 2 
Novela picaresca en el Sigîo de Oro Prof. A. Lara H 2C 2 
Cervantes: sus propuesîas narratives y dramarûrgicas Prof. A. Laro E 2C 2 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE « 

FACULTÉ DES LETTRES 
L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 

Cours généraux 

1er certificat, ï r e a n n é e 

1er certificat, 2 e année 

2e certificat 

2e certificat, 4? année 

A L L E M A N D E S t r - : ï 

semestre tours aédits 

Introduction à la linguistique Prof. A.-C. Berthoud HE 1 C 
Lnndeshwde: Medieoonolyse E. Slembek E 2C 3 
Schweizerdeutsch verstehen Prof. A. Schwarz E 1 TP 2 

BeotChristen 
Literarurgeschichtiiches Lektûrekolloquium: Deutsche literatur der zweiten Prof. P. Utz H 2 3 
HaHte des 19. Johrhunderîs 

Spradiûhungen i: Gespradi und Argumentation E. Slembek H 2TP 3 
Sprachûbungen II: Rhetorische Textanaiyse E. Slembek E 1TP 2 
Spmchûbungen II: Grammatik und Dbersetzen Th. Breymann E 1TP 2 
Sprachûbungen 1 + II: Schriftlidier Ausdruck (Gruppe A) C. Barrholémy HE* 2 TP 6 
Proseminar: fintûfirung in dos Studium der det/fschen Sproche und Prof. A. Scforarz HE 2S 3 
âlteren deutschen Literatur (2 pamllelen Gruppen) Prof. A. Schnyder 

T.Weher 
Proseminor !: Eintûhrung in das Studium der deutschen Literatur Praf.Oi. Hait Nîbbrig H 2S 3 Proseminor !: Eintûhrung in das Studium der deutschen Literatur 

Ch. Elhen 
Proseminar II: Hrrfijhmng in das Studium der deutschen Literatur Prof. Ch. Hart Nibbrig E 2S 3 Proseminar II: Hrrfijhmng in das Studium der deutschen Literatur 

Ch. Elben 

Sprachûbungen fur Fortgeschrittene Th. Breymann H* 2 TP 3 
Sprachûbungen III: Deutsche Phonetik E. Slembek H 1TP 2 
Sprachûbungen III + IV: Ûbungen zur Grammatik Th. Breymann HE I TP 4 
Sprachûbungen III + IV: Obersetzen Th. Breymann HE 1TP 2 
Sprachûbungen IV: Hôren und Verstehen E. Slembek E 2 P 3 
Sprachûbungen IV: Grammatik / Théorie Th. Breymann H U 2 
Proseminor Eirrfûhrëng in dos Studium der deutschen Sproche und Prof. A. Schwarz HE 2S 6 
âlteren deutschen Literatur 3 + 4 L Abplanalp 
Proseminar. Einfûtirung in das Studium der deutschen Sproche und Prof. A. Schwarz HE 7S 6 
âlteren deutschen Literatur 3 + 4 (3x par semestre) L Abplanalp 
Proseminar III: EinfOhrung in das Studium der deutschen Prof. P. Utz H 2S 3 
Literatur Ingeborg Bachmann Ch. Chiado' Rono 
Proseminar III: Eirrfûftrung in das Studium der deutschen Prof. P. Itfz H 2S 3 
Literatur: Wortgang Hïldesheimer Ch. Chiado' Rona 
Proseminar IV: Einfûhrung in das Studium der deutschen Prof. P. Utz E 2S 3 
Liferotur Methoden der Literatuwîssenschaft Ch. Chiado' Rona 

Hauptseminan Methoden der Gesprfichanalyse E. Slembek H 2S 3 
Hauptsemtnan Zum Sprachversfandnis der Dichter Prof. Ch. Hart Nîbbrig H 2S 3 
Hauptseminan Paris -Traumstadt der deutschen Literatur Prof. P. Utz E 2S 3 
Haupîseminor zur Sprachdîdakîik: Die Konzeptîonen des Europarates fur S.Wokusch E 2S 3 
den Fremdsprodienunterricht 
Hauptseminan Die Fûnfziger Jahre des 20. Johrhunderts Prof. P. Utz H 2S 3 
Hauptseminan Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften Prof. a . Hart Nîbbrïg E 2S 3 
Hauptseminar zur Sdiweizer Literatur Voart HE 2S 3 
Hauptseminan Oswald von Wolkenstein - Adliger, Polïtiker, Lyriker Prof. A. Schnyder H 2S 3 
Hauptseminar: Geistiiche Spiele des deutschen Mrtfelalters Prof. A. Schnyder E 2S 3 
Spradiwissenschaftliées Hauptseminan Integrative (SchuL) Grammatik Prof. A. Schwarz H 2S 3 
Franzôsisch - Deutsch 
Spradiwissenschoftliches Hauptseminan Sfil Prof. A. Schworz E 2S 3 
Séminoire en traduction littéraire: théories Prof. 1. Weber Henking H 2S 3 
Séminaire en traduction littéraire: lectures et analyses Prof. 1. Weber Henking E 2S 3 
Kolloquium (fur Fortgeschrittene): Werksratrgesprrich Prof P. Utz E 2S 3 
Kolloquium (fur Fortgeschrittene): Werkstottgespràch Prof. Ch. Hart Nîbbrig H 2 3 

Literaturgeschichtliées Kolloquium: Dos 20. Johrhundert prismalisiert in Gedichten Prof. Ch. Hart Nibbrig E 2 3 



Programme 
des cours 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE * 

FACULTÉ DES LETTRES 
L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 

Cours généraux 

1er certificat, 7 r « année 

1er certificat 

1er certificat, 2e année 

2e année et 2e certificat 

2 e 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 

semestre cours crédits 

Etudes anglaises: conférences Auteurs multiples HE 2 
Introduction to English Poefry Prof. N. Forsyth H 2C 4 
Ploying and Filming Shakespeare Prof. N. Forsyth E 2C 4 
Linguistique Prof.P.Trudgill HE 2C 4 
Linguistique Vacat H 2C 

Explication de texte 1: American Drama B. Vejdovsky E 2S 4 
Explication de texte 1: Shakespeare, Richard III R. Qvermeer E 2S 4 
Explication de texte 1 G.P. Winnington 

P Hnltor 

E 2S 4 

r. nouer 
M. Hennard Dutheil 

PfacticalLanguageWorkl G.P. Winnington HE 2TP 4 

o. /viceoer 
M. Hennard Dutheil 
LPerry 
T. Johnson 
K.Stirling 

Introduction to Literary Analysis Prof. P. Halter H 2S 4 
B. Vejdovsky 
M. Hennard Dutheil 
T. Johnson 
R. Overmeer 

English Literature Survey 1 G.P. Winnington HE 1C/S 4 
Languoge Laboratory 1 G.P.Winnington HE 1TP 
Introduction to English Language and Linguistics 1 G.P. Winnington 1C 4 
Introduction to English Language and Linguistics 1 G.P. Winnington 1C 3 
Introduction to English Language and Linguistics 1 Vacat E 2C 4 

Introduction â la linguistique Prof. A.-C. Berthoud HE 1C 

Explication de texte II: Samuel Beckett, Molone Dies T.Johnson 2 S 4 
Explication de texte 11: Duality and the Devil: Jomes Hogg and R I . Stevenson K. Stirling 2S 4 
Explication de texte II: The Poetry of John Donne K. Stirling E 2S 4 
ExplicDtion de texte II: Sylvia Ploth B. Vejdovsky E 2S 4 
Explication de texte II: Kazuo Ishiguro B. Maeder 2S 4 
Explication de texte II: William Carlos Williams B. Maeder E 2S 4 
Explication de texte II: Gerrrude Stein, The Autobiography of Alice B. Tokias R. Overmeer 2S 4 
Explication de texte II: J.M. Synge, The Playboy of the Western World T. Johnson E 2S 4 
and Riders to the Sea 
Explication de texte II G.P. Winnington 2S 4 

M. Hennard Dutheil 
Explication de texte II N. Forsyth E 2S 4 
Practical Language Work II R. Overmeer HE 1TP 4 

G.P. Winnington 
M. Hennard Dutheil 

History of the English Language Prof. 1. Kirby 2C 2 
Introduction to Modem Literature (English Literature Survey II) Prof. N. Forsyth 2 S 4 
Introduction to Médiéval Literature (2 groups) Prof. 1. Kirby E 2C/S 2 

LPerry 
American Literature Survey B. Vejdovsky 2C/S 4 
American Literature Survey B. Maeder E 2C/S 4 

American Literature Praf. P. Halter 2C 5 
American Literature Praf. P. Halter E 2C 

Middle English: Sir Gawain and the Green Knight Prof. 1. Kirby 2C/S 5 
Middle English: Chaucer's Fabliaux Prof. 1. Kirby E 2C/S 5 
Médiéval Literature: Discovering the Body D. Renevey H 2 S 5 

-5Ï 



Programme 
des cours 

i " ' 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • 

FACULTÉ DES LETTRES 
L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 2 0 0 1 

',4 

i f 

2 e certificat (suite) •! 

V 

! 
H 

Avoncés/cfocfbranfs 
Vl 

Cours généraux JJfc 

1er certificat, lreannée -.^ 

7 e r certificat, 2e année "•*§ 
- V a 
• H 

1er certificat 

'•T.-H 

2ecertificat 

, 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 ( S U I T E ) 

Médiéval Literature: Diseuse, Wriîing and Healing D. Renevey E 2S 5 
Old English: The Elegiac Literature Prof. L Kirby H 2CS 5 
Literature: Eccentric (Women) Poets T. Johnson E 2S 5 
Literature: Milton, Parndise Losî and the Seventeenrh Century Prof. N. Forsyth HE 2CS 5 
Literature: TwenthietKentury American Women Poets 8. Maeder H 2S 5 
Eady 20fh century poeîry and painting N. Forsyth HE 2S 5 

R. Overmeer 
Literature: The définition of "race" B. Vefdovsky H 2S 5 
Literature M. Hennard Dutheil E 2S 5 
Linguistique Vacat HE 2S 5 
American Literature P. Halter H 2S 5 
American Literature P. Halter E 2S 5 

3ème cyde in English Literature: Writing and Dîsease D. Renevey 

L A N G U E S E T L I T T E R A T U R E S S L A V E S ; R U S S E 

semestre cours crédits 

Poésie Julia Bomand HE 2S/TP 3 
Péosïe russe du XXe: lectures et analyses Julia Bomand H IC/TP 2 

Introduction à la linguistique du russe Prof. Patrick Sériot HE 1C 
Introduction à la linguistique Prof. A.-C Berrhoud HE 1C 
Grammaire pour débutants Michael Jilïaev HE 2 TP \ 

Grammaire pour débutants (laboratoire) Michael Jiliaev HE 2 TP 
Expression orale pour débutants Michael Jiliaev HE 2TP 

Linguistique du russe Prof. Patrick Sériot HE 1C/S 5 
Conversation Natacha Skaf-Smimova HE 2 TP 
Grammaire Natacha Skaf-Smimova HE 2TP 
Thème grammatical Julia Bomcnd-Vladkov HE 2TP \f 
Laboratoire de langue. Grammaire Natacha Skaf-Smimova HE 2 P À Version / explication de textes Julia Bomand HE 2TP 
Expression écrite et orale Julia Bomand HE t sap 
Histoire de la Russie (Xe au XVIIIe s.) Julia Bomand HE K/TP 2 
La Russie contemporaine : Introduction Julia Bomand E i cap 5 
Initiation à l'étude du texte littéraire Vacat HE 2CAP 5 
Problèmes de l'histoire littéraire (initiation) Vacat HE 2 CAP 
Introduction o l'histoire des sciences humaines en Russie Vacat HE 2CS 

Grammaire avancée (3e onnêe) Michael Jiliaev HE 2TP 
Thème Julia Bornand HE 2 TP 
Le discours identitaire dans la linguistique russe actuelle Vacat H 2S 
La grammaire slovophïle Vacat E 2S 
Philologie : Boris ef Gleb Prof. Patrick Seriot H 2S 3 
Stylistique et lecture de textes Prof. Patrick Seriot E 2S 2 
Civilisation : expression orale Julia Bornand HE 2C/TP 5 

Michael Jilïaev 
Le discours identitaire dans la linguistique russe actuelle Prof. Patrick Sériot H 2CS 3 
La grammaire slavophile Prof. Patrick Sériot E 2CS 3 
Théories littéraires et techniques d'anaiyses Prof. Leanîd Heller HE 1S 3 
Analyses littéraires Prof. Michel Niqueux HE 2CS 3 
Culture paysanne en Russie aux XIXe et XXe ss. Prof. Michel Niqueux HE* 2C 3 
Littérature du XIXe s.: la femme, la féminité, le féminisme Inès Mullerde Morogues HE* 2 CAP 2 
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Programme 
des cours 

Cours généraux * 

1er certificat, I r e année 

1er certificat, 2# année • 

1er certificat 

2e certificat • 

1er certificat, lre année 

1er certificat, 2e année 

2e année et 2e certificat 

2 « 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 : É T U D E S I N D I E N N E S 

semestre cours crédits 

Tibétain élémentaire: travaux pratiques P. Hugon HE 2TP 7 

Hindi: lectures faciles (sous réserve: cours à confirmer) Prof. M. Burger HE 1C 7 
Cours o déterminer Prof. M. Burger 2C 7 
Introduction au khotanais G. Canevascini HE* 2CS 14 
Introduction à la langue tibétaine P. Hugon HE K S 7 
Lecture de textes faciles en tibétain vacat HE 2S 14 
Cours â déterminer Prof. M. Burger E 2C 7 
Hindi: lectures de textes Prof. M. Burger E 2TP 7 

Sanscrit élémentaire Prof. J. Bronkhorst HE 1 CS 7 

Travaux pratiques: exercices faciles de sanscrit Nicolas Mirimanoff HE 2TP 7 

Lecture détaillée d'un passage du Mohabharara Prof. J. Bronkhorst 2S 7 

Passages choisis de la Manusmrti Prof. J. Bronkhorst E 2S 7 

Les Asrama Prof. J. Bronkhorst HE 2 CS 14 
Introduction générale au bouddhisme indien V. EStschinger HE 2C 14 

Développements du bouddhisme en Asie J. Ducor HE 1 CS 7 

Portions du canon bouddhique en poli sur les Jainas et les Ajïflkfls Piof. L Bronkhorst E 2S 7 
Lecture de portions du Bhasya de Bhaskara sur le Ganitapada Prof. J. Bronkhorst 2S 7 
Epigraphia Indice. Les archives d'histoire du bouddhisme indien Prof. C. Scherrer-Schaub HE CS 7 
Le thème de l'autorité scripturaire dans le bouddhisme indien V. Eltschinger HE 1CS 7 

I S T I Q U E 

semestre cours crédits 

Phonétique générale C. Pythoud HE 1CAP ^ > 3 
Phonétique générale C. Pythoud HE 1TP 
Phonologie Prof. 8. Jolivet HE* 2C 5 
Caractères généraux du langage (linguistique générale) P. Singy HE 2 S 5 
Introduction à la linguistique historique Prof. C. Sandoz HE 1C 4 
Description et histoire des langues classiques Prof. C. Sandoz HE 1 C 3 
Introduction à lo linguistique destinée aux êtudiarn-e-5 de langue Prof. A.<_ Berrhoud HE 1 C 3 
Exercices de linguistique grecque et latine N. Mirimanoff HE TP 

Analyse morpho-syntaxique Y. Erard HE* 2TP 4 
Les unités significatives Prof. K. Jolivet HE* 2C 4 
Approche de l'analyse conversationnelle L. Gcjo HE 2TP 

Anthropologie des sociétés et des langues créoles J.-L. Alber HE 2C 6 
Emergence de la morphologie Mme Kilani Schoch HE* 2C 4 
Discours scientifiques et discours de vulgarisation Prof. A.-C. 8errhoud E 2 S 4 
Introduction â la linguistique pragmatique Prof. A.-C. Berrhoud H 2C 4 
Introduction à la linguistique italique Prof. C. Sandoz E 2CS 2 
Linguistique indoeuropéenne: archaïsmes de la morphologie nominale Prof. C. Sandoz H 2S 2 

Problèmes de sociolinguistique P. Singy HE 2S 4 
La théorie linguistique d'Antoine Culioli: applications Prof. R. Jolivet HE* 2CS 4 
Bilinguisme et construction des connaissances Prof. A.-C. Berrhoud E 2 S 4 
Théories linguistiques et théories d'apprentissage Prof. A.-C. Berrhoud H 2C 4 
Les étapes de la démarche expérimentale P. Singy HE 2C 4 
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Cours généraux 

1er certificat, ]re année 

1er certificat 

2e année et 2e certificat 

2e certificat 

semestre cours crédits 

Lecture de textes M. Ph.Kaenel HE 2 CS 5 
Art er médîumnrté Prof.M.Thévoz 2C 5 
Avatars de la figuration dans le dernier demreiècle Prof. M. Thévoz E 2S 5 
Les types de manuscrits enluminés au Moyen Âge M. A. Brâm 2C 5 
Architecture médiévale : ouvrages théoriques et sources écrites M. A. Brâm E 2C 5 
Lecture d'œuvres M. Ph. Kaenel HE 2C 
Les commanditaires et l'architecture Prof. S. Romano 2S 5 
La mosaïque : les premiers siècles Prof. S. Romano E 2S 5 
Décor et mobilier civils, publics et privés, du Moyen Âge au XIXe siècle Prof. G. Cossïna HE 2C 5 
(Suisse romande et régions voisines) 
Table ronde : encadrement des mémorarrfs et des dûctormrs A I R . tond HE 2 S 5 

et les professeurs de la section 
Introduction à l'histoire de l'estampe Prof. Ph. Junod 2C 5 

Travaux pratiques d'histoire de l'art et des techniques : proséminaire 1 M. N. Bock HE 2 TP 5 
M. 0. Mottaz 

Travaux protiques d'histoire de l'art et des techniques : prasémïnaire II Mme J. Enckell HE 2 F 5 
M. N.Bock 

Travaux pratiques d'histoire de l'art et des techniques : Introduction au M. F. Pajor 2 TP 5 
vocabulaire d'architecture et lecture d'œuvres 
Travaux pratiques d'histoire de l'art et des techniques : excursion MM. N. Bock E TP 5 
et lecture d'œuvres 0. Mottaz 

F. Pajor 
Mme J. Enckell (en alternance) 

Introduction à l'art du Moyen Âge Prof. S. Romano 2C 5 
Introduction à l'histoire de l'art moderne Prof. Ph. Junod E 2C 5 

Autour de Gauguin Prof. Ph. Junod E 2S 5 
Histoire et théorie de la caricature en Europe M. Ph. Kaenel 2CS 5 
l'imagerie satirique et politique suisse M. Ph. Kaene 2CS 5 
Man Ray (1890-1976) M.Ph.Koenei E 2CS 5 
Le siècle d'or hollandais Prof. Ph. Junad E 2CS 5 

L'art en France au moyen âge tardif : de Charles V (1364-80) â M. A. Brâm 2S 5 
Louis XII (1498-1514) 
L'architecture médiévale comme œuvre d'art totale : décor, sculptures, vitraux, etc. M. A. Brâm E 2S 5 
Le Xllle siècle en Europe : chemins de l'art entre Orient et Occident Prof. S. Romano HE 2C 5 

Connaissance des musées régionaux Prof. M. Thévoz HE* 2C 5 
Figures de l'artiste au XIXe siècle Praf. Ph. Junod 2S 5 
La nature marte et la photographie M. Ph. Kaenel E 2CS 5 
La peinture narrative : technique et sources du récit Prof. S. Romano E 2 CS 5 
Esthétiques du XVIIle siècle Praf. Ph. Junod H 2S 5 
Travaux pratiques, perfectionnement méthodologique et excursions Prof. G. Cossina HE 2S 5 
en relation avec le cours 

^Mwftmitjcfi/lertp/J 
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H I S T O I R E E T E S T H É T I Q U E D U C I N É M A 

semestre cours crédits 

Introduction à l'Histoire générale du cinéma M. F. Buache HE 3C 6 
Introduction aux études cinématographiques et filmiques M. L. Guido HE 2CS 8 

M. P.-E. Jaques 
Etudes de textes et analyse de films M. L. Guido HE 2TP 6 

M. P.-E. Jaques 

Analyse de film 1 Mme M. Tortajada HE 2S 5 
Analyse de film II Mme M. Tortajada HE 2S 5 

Le cinéma de Luis Bunuel : France, Mexique, Espagne Mme M. Tortajada HE 2CS 7 
Projections liées ou cours «Le cinéma de Luis Bunuel» Mme M. Tortajada HE 3 
Projections Prof. F.Albera HE 2 
S. M. Eisensîein : théâtre • film - dessin - théorie 1 Prof. F.Aiberc 2CS °2.5/3.5 
S. M. Eisenstein : théâtre • film - dessin - théorie 11 Prof. F. Afbera E 2 CS °2.5/3.5 
De l'avant-garde et du cinéma expérimental 1 Prof. F. Albera 2 CS °2.5/3.5 
De l'avant-çjarde et du cinéma expérimental II Prof. F. Albera E 2 CS °2.5/3.5 
Du montage Prof. F. Albera 2 CS °2.5/3.5 
Questions de représentation Prof. F. Albera E 2CS °2.5/3.5 
Cinéma et vidéo contemporains. Projections et rencontres avec des créateurs Prof. F. Albera HE 2 

G E O G R A I 

semestre cours crédits 

Camp d'étude en géologie {6 jours), introduction à la cartographie M. Marthaler 3 

Cartographie thématique M. Cosinschi E 2C 3 
Introduction à la géologie: paysages, roches et minéraux M. Marthaler HE 2C/TP 3 
Analyse du paysage, introduction à la cartographie géologique M. Marthaler E 2TP 
Introduction à la géographie physique E. Reynard H 2C 3 
Introduction â la géographie humaine C. Mogei H 2TP 3 
introduction à lo géographie humaine Vacat H 2C 3 
Etude de carres Assistants du HE 2TP 3 

Prof. J. Winistorfer 
Cartographie thématique M. Cosinschi E 2C/TP 3 
Méthodes quantitatives en Sciences Humaines 1 Prof. F. Bavaud HE 2C/TP 3 

Cours de géomorphologie E. Reynard H 2C 4 
Séminaire de géomorphologie E. Reynard HE 2S 
Géographie économique et économie spatiale I et IL Cours commun lettres et HEC Prof. J.-B. Racine HE 2CS °3/4 
Géographie théorique et quantitative C Mager HE 2C/TP 3 
Géographie physique Prof. J. Winistorfer H 2TP 4 

Assistants 
Excursions Vocat / Assistants E TP 3 

Géographie humaine et sociale Vacat E 2C 3 
Risques naturels et société Ph. Schoeneich E 2C 3 
Télédétection sotellifaire (EPFL) Prof. 1 Caloz H 2C 3 
Pratique de l'analyse quantitative et cartographique M. Cosinschi HE 3TP 3 
Problèmes avancés de géographie physique Vacat E 2 3 
Les grandes villes du monde contemporain Prof. J.-B. Racine HE 2CS 3 
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Pratique de l'analyse quantitative et cartographique M. Cosinschi HE 3 TP 3 
Géographie zonale Prof. J. Winistorfer H 2 CS 3 
Géomorphologie du quaternaire Prof. J. Winistorfer E 2C 3 
Méthodes en géographie physique E. Reynard HE 2 TP 3 
Analyse spatiale Prof. R. Coloz E 2C 3 
Hydrologie générale Prof. A.Musy E U 3 
Articulation territoriale des politiques publiques Vacot HE 2CS 3 
Démographie (UEO Prof. 0. Blanc H 3C 3 
Statistiques multivariées en géographie M. Cosinschi HE 2C/IP 3 
Etude des populations Prof. 0. Blanc E 2S 3 
Méthodes quantitatives et cartomatique M. Cosinschi HE 2C 3 
Méthodes d'enquête et d'analyse des données Vccat 
Direction des travaux et excursions : problèmes locaux Corps enseignant 
Climatologie générale J.-M. Falot H 2 C 1/2)3 
La condition urbaine Yvette Jaggi H 2C 3 
Méthodes quantitatives en Sciences Humaines H Prof. F. Bavaud H 2C/7P 3 
Statistique spatiale F. Bavaud H 2 CS 3 
Camp d'étude en géographie physique (5 jours) E. Reynard 3 
Camp de cartographie géologique du Quaternaire (3 ou 4 [ours) M. Marthaler E 3 
Lever morphologique (sur rendez-vous) Prof. J. Winistorfer HE 3 

Assistants 

Géobotanique (Faculté des Sciences) 1 Prof. P. Hainard H 2C 3 

Géobotanique (Faculté des Sciences ) Il Prof. P. Hainard E 1,5 C 3 

Epïsfémolagïe des sciences sociales Prof. J.-B. Racine V 2S 

Séminaire de méthodes pour les étudiants préparant un mémoire Les professeurs et MER HE 2CS 
(programme spécial) 

Développement durable, urbanisation et santé: villes seines et politiques publiques Vacat E 2CS 

Séminaire de recherche (une fois par mois) Avec la participation de HE 3CS 
tous les enseignants IGUL 

3 $ 
Ai 
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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 

semestre cours crédits 

introduction à l'utilisation du micro-ordinateur Assistants C/TP 
Outils d'informatique généraux pour les sciences humaines Assistants C/TP 

Méthodes quantitatives en Sciences humaines 1 Prof. F. Bavaud HE 2C/TP 7 

Informatique 1 : accès â lo programmation en sciences humaines Prof. E. Keller HE 2CTP 12 
Mathématiques 1: Logique et mathématiques discrètes Prof. H. Volken (SSP) HE 2C 7 
Mathématiques 1: Logique et mathématiques discrètes Prof. H. Volken (SSP) HE 2TP 7 
Outils d'informatique pour l'analyse quantitative en sciences humaines Assistants C/TP 

Informatique li : Initiation à la programmation avancée en sciences humaines Prof. E. Keller HE 2C/TP 8 
Intelligence artificielle 1 Prof. E. Keller H 2CS 5 
Intelligence artificielle 11 Prof. E. Keller E 2S 4 

Projet individuel d'informatique, de méthodes quantitatives, de logique ou de Prof. E. Keller HE 9 
mathématique appliqué aux sciences humaines Prof. F. Bavaud 

Prof. H. Volken 

Mathématiques II: Modélisation dynamique Prof. H. Volken (SSP) HE 2C 
Mathématiques IL Modélisation dynamique Prof. H. Volken (SSP) HE 2TP 
Modèles mathématiques en sciences humaines Prof. H. Volken (SSP) E 2S 4 

J.-P. Antonietti 
Modèles mathématiques en sciences humaines Prof. H. Volken (SSP) E 2TP 4 

J.-P. Antonietti 
Méthodes quantitatives en Sciences humaines II Prof. F. Bavaud H 2 C/TP 7 
Statistique spatiale Prof. F. Bavaud H 2CS 7 

Logique formelle 1 M. 0. Pitteloud HE 2C 
Logique formelle 1 M. D. Pitteloud HE 1TP 

Modélisation compurarionelle pour les sciences de la parole Prof. Eric Keller H 2S 
Dr. B. Zellner Keller 

* . * « è f " ; ' s J N T R O D U C T I Ç > N A U X L A N G U E S A N C I E N N E S f,??**'?* 

1 RE ANNÉE 
Cours pour non-latinisîes, variante 1 : latin et langues romanes F. Spaltenstein HE 2 TP 
Cours pour non-latinistes, variante 1 : latin et français médiéval F. Spaltenstein HE 2 TP 
Cours pour noniatinisîes, variante 2: latin et histoire F. Mottas HE 2 TP 
Cours pour non-latinisîes, variante 3: latin et traduction F. Mottas HE 2 TP 

2E ANNÉE 
Cours pour non-latinistes, variante 1 : latin et langues romanes F. Spaltenstein HE 2 TP 
Cours pour non-latinistes, variante 2: latin et histoire F. Mottas HE 2 TP 
Cours pour non-latinistes, variante 3: latin et traduction F. Mottas HE 2 TP 

I R E ANNÉE 
Introduction à la langue grecque: niveau 1 D. Bouvier HE 3 C 

2E ANNÉE 
Introduction à la langue grecque: niveau 2 D. Bouvier HE 2 C 

I R E ET 2 E ANNÉES 
Introduction à la littérature et à la pensée grecques : littérature et religion D. Bouvier HE 1 C 
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Définition du programme 

Cursus et programme 

Documentation d i 
[ J«£r<^à^më cfe&coôfs et; 
1 r̂égfernerit»/ \ \ 

Examens 

Professeurs responsables 
des enseignements en sciences 

des religions 

Conseil aux études 

R E L I G I O N S * ï î 

Les étudiants en Lettres peuvent insérer l'étude interdisciplinaire des religions dans leur programme d'études (ô titre de discipline prin-
tipole ou secondaire). 
Le programme d'étude des religions regroupe des enseignements des Facultés des Lettres (Lausanne et Genève), de Théologie et des 
Sciences Sociales et Politiques. Il est géré et coordonné par le Département interracultaire d'histoire et de sciences des religions. 

Le programme se compose de trois blocs (on choisit en principe un cours ou séminaire par bloc et par année): 
Cours généraux & méthodologie 
Ontrodudion à l'étude des religions) 

Religions & systèmes religieux 
(christianisme, judaïsme, islam, hindouisme, bouddhisme, religions de l'antiquité) 

Approches comparées 
(anthropologie, sociologie, psychologie, rhéologie, histoire, philosophie, etc.) 

Le cursus, les plans d'étude, les exigences exactes et le programme des cours sont détaillés dans la brochure «Programme des cours 
et règlements» de l'année académique à venir. Cette brochure est disponible au bureau 5011. 

Le programme d'examens en histoire et sciences des religions Figure dans la brochure «Examens» de la Faculté des Lettres. Les ins
criptions aux examens ont lieu au bureau 5011 aux dates prévues par la Faculté des Lettres. 

Président du DIHSR M. Burger CThéologie) 
Méthodologie et cours généraux M. Burger (Théologie) 
Religions de l'Inde J. Bronkhorst (Lettres) 
Religions de l'Ancien Israël et judaïsme T. Rômer (Théologie) 
Religions grecque et romaine C. Calame (Lettres) 
Christianisme P. Gisel (Théologie) 
Islam M. Burger (Théologie) 
Sodologie de la religion R. Campidie (Théologie) 
Anthropologie de la religion M.Kilanï (SSP) 
Psychologie de la religion P.-Y. Brandt (Théologie) 

Conseiller aux études: Ph. Bomet 
Coordinateur: Yvan Bubloz 

Adresse: Bureau 5011, BFSH 2 
Tél. 021/692 27 20 
Fax 021/692 27 25 
Heures de réception: Lundi: 14h.-16h. 

Jeudi: 14h.-16h. 

Abréviations utilisées C = cours 
_S„ '„ . = séminaire t * 
GS* " = courè Lsémiriâfrê " ' , * 
T P r = travaux pratiques * 
CTP = cours et travaux pratiques 

H . - semestre d'hiver 
E — semestre d'été 
* = tous les 1 5 jours 
° = nombre de crédits dépend s i ta branche 

est secondaire ou principale (peut éga
lement dépendre s i on fait un examen 
du pas) i 
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H IS TO IRE 
Professeurs responsables: J.-C. Favez (Genève), H.UJost (Lausanne), F Python (Fribourg) 
Thème: Relations internationales, échanges culturels et réseaux intellectuels. 
Organisation. 3 séminaires de 2 jours et 1 séance préparatoire. 

Contact: Prof. H.UJost, Université de Lausanne, Section d'histoire, BFSH 2, 1015 Lausanne. 

HISTOIRE DE L'ART 

Professeurs responsables: P Kurmann (Fribourg), Y Christe [Genève] J.-Y. Tîllîette [Genève), 
C. Mêla (Genève) 
Thème. La Sainte Chapelle: Royaume de France et Jérusalem céleste. 
Organisation: séminaire de 2 jours et colloque à Paris. 
Contact Prof. P. Kurmann, Université de Fribourg, Chaire d'histoire de l'art médiéval, Miséri
corde, 1 700 Fribourg 
PHILOSOPHIE 
Professeurs responsables R. Glauser (Neuchâîel), K. Mulligan (Genève), D, Schulthess (Neu-
châtel). 
Thème. Les Lumières écossaises 
Organisation: semestre d'été 2001 ' tous les 15 purs + 1 colloque. 
Contact' Prof R Glauser, Université de Neuchâtel, Séminaire de philosophie, Esp. L.- Agas-
siz, 2000 Neuchâtel. 

F R A N Ç A I S 
Professeurs responsables' A Gendre (Neuchâtel), O. Millet (Bâle), O. Pot (Genève) 
Thème. Bible et littérature 
Organisation1 3 journées de séminaire et 1 journée de colloque 
Contact: Prof. O. Pot, Université de Genève, Département de langue et littérature françaises 
modernes, 1211 Genève 4. 

FRANÇAIS MÉDIÉVAL 
Professeurs responsables' J -C Mùhlethaler (Lausanne!, J. Cerquiglïni (Genève), Ch. Mêla 
[Genève). 
Thème Français médiéval, rhétorique, poétique, histoire littéraire 
Organisation. 1 séminaire de 3 jours. 
Contact Prof. J -C. Mùhlethaler, Université de Lausanne, Section de français médiéval, 
BFSH 2, 1015 Lausanne 

A L L E M A N D 
Professeurs responsables. M Winkler (Genève], HJ. Schrader [Genève], G. Brandstetter 
(Bâle), P. Utz [Lausanne). 
Thème: Le texte et l'image. 
Organisation: séminaire de 3 [ours 

Contact: Prof. M. Winkler, Université de Genève, Département d'allemand, 1211 Genève 4 

A N G L A I S 

Professeurs responsables: A. Mortimer [Fribourg], D. Renevey (Fribourg). 
Thème: Ecriture et maladie. 
Organisation: 4 séances de 1 jour durant l'année et un séminaires de 3 jours 
Contact' D. Renevey, Université de Fribourg, Faculté des lettres, Séminaire d'anglais, Miséri
corde, 1 700 Fribourg. 
I TAL IEN 
Professeurs responsables J.-J.Marchand [Lausanne), E. Fumagalli (Fribourg]. 
Thème: Informatique et texte littéraire. 
Organisation séminaire de 4 jours 
Contact Prof. J.-J. Marchand, Université de Lausanne, Faculté des Lettres, Section d'italien, 
BFSH 2, 1015 Lausanne 

L A N G U E S S L A V E S 
Professeurs responsables: P. Sériot (Lausanne), R Amacker (Genève) 
Thème: La phonologie dans l'oeuf 
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Organisation: 5 séances de 3 heures durant l'année et 1 colloque durant 1 week-end. 
Contact: Prof. P. Sériot, Université de Lausanne, Section de langues slaves, B F S H 2, 1 0 1 5 
Lausanne. 

GÉOGRAPHIE 
Professeurs responsables: A. Cunha (Neuchâtel], J.-B. Racine (Lausanne). 
Thème: Développement durable, urbanisation et santé: villes saines et politiques publiques 
Organisation: colloque de 7 jours. 
Contact: Prof. A. Cunha, Université de Neuchâtel, Institut de géographie, Espace L.-Agassiz 1 
2 0 0 0 Neuchâtel. 

E T H N O L O G I E 
Professeurs responsables: Chr. Giordano (Fribourg), M . Kilani (Lausanne) 
Thème. Anthropologie d'une péripétie européenne. La Sicile. 
Organisation: 14 jours de terrain. 
Contact: Prof. Chr. Giordano, Université de Fribourg, Séminaire d'ethnologie, Rte Bonnefon 
faines 1 , 1 7 0 0 Fribourg 

S C I E N C E S DE L 'ANT IQU I TE (programme sur 2 ans) 
Professeurs responsables: A. Bielman (Lausanne), R. Frei-Stolba (Lausanne) 
Thème Sphère publique et sphère privée dans l'Antiquité gréco-romaine ( 2 0 0 1 : Femmes et 
vie publique). 
Organisation: séminaire de 2 jours [module posgrade). 
Contact: Prof. A. Bielman, Université de Lausanne, Section des sciences de l'Antiquité, 
B F S H 2, 1 0 1 5 Lausanne 

S C I E N C E S DE L 'ÉDUCAT ION 
Professeurs responsables: G. Joberf (Genève), J.-L. Gurîner [Fribourg], 
Thème: Analyse du travail et formation professionnelle. 
Organisation: séminaire de 4 jours. 

Contact: Prof. G. jobert, Université de Genève, FPSE, Rte de Drize 9 , 1 2 2 7 Carouge. 

S C I E N C E S D U L A N G A G E 

Professeurs responsables: U. Windisch (Genève), P. Singy (Lausanne). 
Thème: Rapport à l'altérité: langage raciste et antiraciste. 
Organisation: 4 séances de 1 jour, (module de l'Ecole doctorale). 
Contact: Prof. U. Windisch, Université de Genève, Département de sociologie, Bd Pont 
d'Arve 4 0 , 1 2 1 1 Genève 4 . 
S C I E N C E S D U L A N G A G E 
Professeurs responsables: M.-J. Béguelin (Neuchâtel, Fribourg), A. Berrendonner (Fribourg), 
M . Bonhomme (Berne). 
Thème: Les sémantiques naturelles. 
Organisation. 8 séances de 4 heures (module de l'Ecole doctorale). 
Contact: A. Berrendonner, Université de Fribourg, Faculté des lettres, Séminaire de linguis
tique française, rue du Crïblet 1 3, 1 7 0 0 Fribourg. 

ies étudiants intéressés (doctorants, chercheurs liés aux universités romandes} sont priés de 

prendre contact avec les professeurs responsables Certains séminaires sont ouverts à des 

candidats au DEA de la région Rhône-Alpes, dans la limite des places disponibles. 

Sous réserve d'approbation par lo CUSO. 



Adresses ut i les 
w w w . u n i l . c h / l e t t r e s 

] UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 

FACULTÉ DES LETTRES 

RESPONSABLES ADRESSE TEL . FAX 

Décernât Professeur Remi Jolivet, doyen BFSH2,1015 Lausanne 69229 01 692 29 05 

Professeur Philippe Mudry, vite-doyen BFSH2,1015 Lausanne 69229 62 69229 05 

Professeur Ada Neschke-Hentschke, vice-doyenne BFSH2,1015 Lausanne 692 2924 69229 05 

Professeur André Wyss, vice-doyen BFSH2,1015 Lausanne 69229 51 6922905 

Mm e Odile Klopfenstein, adjointe de Faculté BFSH2,1015 Lausanne 69229 02 692 29 05 

Mm e Marie Wuethrich, secrétaire du Doyen BFSH2,1015 Lausanne 69229 00 692 29 05 

Secrétariat des étudiants, • ! 
secrétariats des sections 

Site à consulter: .... ^ ' f * » t 

Documentation disponible:.' 
"SB «Horaire cflS cours» sur Internet 

.«Règlementdeb Faculté» • 
'«"Rèqfemenf des examens* M " 

i 

3ème cycle romand de lettres « 

Affaires étudiantes 
Mm lidio Peytrignet 
Lidia.Peytrignet@dlett.unil.ch 

BFSH2,1015 Lausanne 6922998 69229 05 

Secrétariat des étudiants (pour tout renseignement) 
JW. Frédéric Se/fer 
Frederic.Seiier@dlett.unil.ch 
Permanence téléphonique 24 h sur 24 

BFSH2,1015 Lausanne 69229 78 

692 29 08 

69229 05 

Secrétariat des Sections : 
• philosophie 
• sciences de l'Antiquité (histoire andenne,archéologie, 

latin, grec) 
• espagnol 
• langues orientales 
• linguistique 
• informatique et méthodes mathématiques 

Patricia Saugeon 

BFSH2,1015 Lausanne 692 29 11 692 3045 

Secrétariat des Sections : 
• français moderne et médiéval 
• italien 
• histoire de l'art 
• cinéma 
M™ Anne Gaeng 

BFSH2,1015 Lausanne 692 29 10 692 29 15 

Secrétariat de la Section d'histoire 
Monique Tanyeti 

BFSH2,1015 Lausanne 692 29 13 692 30 35 

Secrétariat des Sections: 
• anglais 
• allemand 
M™ tiseline Golay 

BFSH2,1015 Lausanne 69229 12 692 3035 

Secrétariat de la Section des langues slaves 
Institut de géographie (IGUL) 
Mm Marcia Curchod 

BFSH2,1015 Lausanne 692 29 70 692 30 75 

Secrétariat des cours de 3e cycle romand de lettres 
M<™ Su2onne Hoéort 

BFSH2,1015 Lausanne 692 29 06 692 3045 

http://www.unil.ch/lettres
mailto:Lidia.Peytrignet@dlett.unil.ch
mailto:Frederic.Seiier@dlett.unil.ch
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w w w . u n i l . c h / l e t f r e s 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2000 -2001 

FACULTÉ DES LETTRES 

* 
mm a 
i 

-RESPONSABLES ADRESSE T E L FAX 

Instituts et départements, « è : ; 

centres de recherche : 

Institut Benjamin Constant (fSO 
M™* Marianne Beriinger-Konqui et Anne Hofmnnn 

Bâtiment central 6923025 692 30 25 

Institut d'études médiévales (IEM) 
Mm e Monique Tanyeri 

BFSH2,1015 Lausanne 692 2913 6923035 

Centre de recherches sur les lettres romandes (CRLR) 
M^Jaséfloreîappy 

Bâtiment central 6923030 69230 29 

Institut d'archéologie et d'histoire ancienne (IÀHA) 
Mme Poîriao Sougeon 

BFSH2,1015 Lausanne 692 29 11 6923045 

Centre de traduction littéraire de Lausanne (CTL) 
M. Franœsco Biamonte 

BFSH2,1015 Lausanne 6922980 69229 85 

Institut de linguistique et des sciences du langage (ILSL) 
M™ Marie Moka 

BFSH2,1015 Lausanne 69230 55 69230 55 

Institut de géographie (IGUL) 
M^ Martia Cnrchod 

BFSH2,1015 Lausanne 6922970 6923075 

Département d'histoire et de sciences des religions 
M^e Patricia Sougeon 

BFSH2,1015 Lausanne 69229 11 6923045 

Département interfacultaire d'histoire (DIH) 
Mm Monique Tanyeri 

8FSH2,1015 Lausanne 69229 13 6923035 

Institut suisse pour l'étude de l'art (ISEA) 
Brigitte Générez 

BFSH2, ÏOT5Lausanne 6923096 6923095 

Autres adresses Secrétariat de l'Ecole de français moderne (EFM) 
Mme iaceiyne Schenk 
Jocefyne.Seenk@efniMnil.ch 

BFSH?, 1015 Lausanne 6923080 69230 85 

4-
r 

Université de Genève 
Faculté des lettres 
Jhny.Hguyen@lettres.unige.ch 
Suzanne.Boller@lettres.unige.ch 

Uni-Bastions 
Place de l'Université 3 
1211 Genève 4 

*705 71 11 

•7057311 
*7057313 

*328 5213 

• 

Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres 
Secretariat.lettres@lettres.unine.ch 

Espace Louis-Agassiz 1 
2000 Neuchâtel 

*7208Q80 **721 3760 

ï 

Conservatoire de Lausanne 

reception.anl@urbanet.é 

Rue de la Grotte 2 
Case postale 2427 
1002 Lausanne 

321 35 35 3213536 

Ecole cantonale d'art de Lausanne 
Secrétariat général 

Av. de l'Elysée 4 
1006 Lausanne 

61775 23 6163991 

Y " 

t.— 

; Tous ies indicatirs: 021, sauî*= 022 et **= 032 

http://www.unil.ch/letfres
mailto:Jocefyne.Seenk@efniMnil.ch
mailto:Jhny.Hguyen@lettres.unige.ch
mailto:Suzanne.Boller@lettres.unige.ch
mailto:Secretariat.lettres@lettres.unine.ch
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Définition des études 
menées à l'EFM 

E C O L E DE 
F R A N Ç A I S 
M O D E R N E 

2 0 0 0 - 2 0 0 1 

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 étu
diants non francophones. Chaque année, plus de 4 0 0 étudiants, en prove
nance 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 2 0 heures hebdomadaires qui 
permettent soit de compléter une formation universitaire en français déjà com
mencée ailleurs, soit d'atteindre le niveau nécessaire pour entreprendre des 
études dans une Faculté ou Ecole de l'UNIL, soit enfin d'acquérir les connais
sances 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 pro
gramme dans des études de lettres complètes. 

Titres décernés Certificat de langue ef culture françaises 
Diplôme de langue et culture françaises 
Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère 



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 - 2 0 0 1 

ÉCOLE DE FRANÇAIS MODERNE (EFM) 

Structure 
des études 

C o n d i t i o n s s p é c i o l e s • Les étudiants à l'EFM doivent posséder une connaissance du français suffïsan-
d ' a d m i s s i o n à l ' E F M te pour comprendre et assimiler un enseignement donné exclusivement en 

français. 
Une épreuve d'admission et de classement, qui a lieu au début de chaque 
année académique, permet de juger le niveau des étudiants et d'éliminer 
ceux qui ne correspondent pas à cette exigence (art. 1 3 du Règlement de 
l'EFM). 
Les candidats ne possédant pas un titre donnant droit à l'immatriculation peu-

_ ; ; vent être admis après avoir subi avec succès un examen préalable. Cet exa
men n'est valable que pour les études à l'EFM. Se renseigner auprès du Servi
ce des immatriculations et inscriptions. 

D e u x t y p e s 
d ' e n s e i g n e m e n t 

La filière «Propédeufîque» 

Les étudiants dont le niveau de langue 
est jugé élevé peuvent accéder 

directement aux filières «Certificat' ou 
«Diplôme», selon leur choix. 

La filière «Diplôme 
d'enseignement» 

Durée: deux ans 
Début au semestre d'hiver 

Possibilité d'obtenir une équivalence 
pour la première année 

Les filières «Certificat» et 
«Diplôme de langue et 

culture françaises» 

L'EFM offre 2 types d'enseignement : 
• un enseignement qui s'adresse à des étudiants désirant consacrer à l'étude 

du français la totalité ou la majeure partie de leur temps. 
Voir ci-après les filières «Propédeufîque», «Certificat», «Diplôme d'enseigne
ment», «Diplôme de langue et culture françaises». 

• Un enseignement qui s'adresse à des étudiants inscrits dans d'autres Facul
tés ou Ecole de l'Université de Lausanne ou à l'EPFL et désireux de perfec
tionner leur connaissance du français tout en poursuivant leurs études. 
Voir ci-après les cours d'appoint. 

La filière «Propédeutique» est destinée aux étudiants qui veulent se préparer 
intensivement à suivre des études universitaires en français, soit à l'Ecole de 
français moderne, soit dans une autre Faculté ou Ecole de l'Université de Lau
sanne. 
Enseignement: il comprend 1 2 heures hebdomadaires de cours de base 
(langue orale et langue écrite) ainsi que 6 heures de cours à option égale
ment centrés sur la langue. Durée: une année, début au semestre d'hiver. 

La filière «Diplôme d'enseignement» est destinée aux étudiants qui, ayant 
déjà acquis une bonne maîtrise de la langue, souhaitent devenir enseignants 
de français langue étrangère. 
Coordination avec la Faculté des lettres: le Diplôme d'aptitude à l'enseigne
ment du français langue étrangère peut être validé comme discipline secon
daire de la licence ès lettres (art. 41 du Règlement de la Faculté des lettres). 
Enseignement: en ] re partie, il comprend 6 heures hebdomadaires de cours 
de niveau avancé consacrés à la langue [production de discours oraux et 
compréhension/production de discours écrits) ainsi que 6 heures de cours 
d'introduction aux branches proposées en seconde partie (linguistique, littéra
ture, didactique) et 6 heures de cours à option à choisir dans des domaines 
variés. 
En 2 E partie, l'étudiant se spécialise dans l'une des trois branches proposées 
(linguistique, littérature, didactique); il suit 8 heures dans la branche choisie, 
et 4 heures dans les autres branches. En outre, îi accomplit des travaux pra
tiques en didactique. 

Les filières «Certificat» et «Diplôme de langue et culture françaises» sont desti
nées aux étudiants qui s'intéressent tout particulièrement à la civilisation fran
çaise et souhaitent obtenir un titre témoignant de leur bonne connaissance de 
la langue, de la littérature et de la culture françaises. 



Structure 
des études 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2000 -200 ' 

ÉCOLE DE FRANÇAIS MODERNE (EFM) 

Durée: une année («Certificat»}, 

deux ans («Diplôme de langue 

et culture françaises») 

Début au semestre d'hiver 

Possibilité d'obtenir une équivalence 

pour la première année 

Possibilité pour les boursiers d'échanges et 

pour les étudiants d'universités qui ont des 

liens avec l'UNIL d'entrer dans le program

me «Certificat* au semestre d'été. 

«Cours d'appoint» 

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

Coordination avec la Faculté des lettres: le «Diplôme de langue et culture 
françaises» peut être validé comme discipline secondaire de la licence è$ 
lettres (art. 41 du Règlement de la Faculté des lettres). 
Enseignement: en 1ère partie, il comprend 10 heures hebdomadaires de 
cours de niveau avancé consacrés à la langue (compréhension et production 
de discours écrits et oraux), 2 heures de cours d'introduction à la civilisation, 
2 heures de cours à option en littérature et 4 heures de cours à option à choi
sir dans des domaines variés touchant aussi bien à la langue qu'à la littératu
re ou à la civilisation -
En 2ème partie, l'étudiant suit obligatoirement le séminaire de civilisation 
ainsi que 12 heures de cours de langue et de littérature. 

Les cours d'appoint sont destinés aux étudiants inscrits dans diverses Facultés 
ou Ecole de l'UNIL ou à l'EPFL désireux de perfectionner leur connaissance du 
français. 
Durée: un semestre ou davantage; début au semestre d'hiver ou au semestre 
d'été. 
Enseignement: il comprend de 4 à 10 heures de cours pratiques de langue, 
ainsi que certains des cours à option de la filière «Certificat» et des deux fi
lières «Diplôme», notamment ceux qui concernent la littérature et la civilisa
tion. 
Inscription: elle se fait au moment de l'inscription dans la Faculté choisie. Il est 
possible de s'inscrire plus tard mais, dans ce cas, les inscriptions ne seront 
prises en considération que dans la mesure où il restera des places dispo
nibles. 

Formation continue pour enseignants Théories et méthodologies de l'ensei
gnement des langues. 
Modules de formation continue organisés conjointement par l'Ecole de 
langue et de civilisation françaises (Uni Genève), la Faculté de psychologie et 
des sciences de l'éducation (Uni Genève) et l'Ecole de français moderne. Pos
sibilité d'obtenir un certificat attestant une formation correspondant à 3 0 0 
heures de cours. Consulter le programme 2000-2001 au secrétariat de 
l'EFM. 

Formation continue à distance. Enrichir son français... à distance. 
Modules de français oral ou écrit destinés à toute personne possédant déjà 
de bonnes connaissances de la langue et soucieuse de maintenir ou d'amé
liorer son niveau. Séance présentielle le 13 janvier 2 0 0 1 à l'EFM, ensuite 
tout le cours se déroule de façon individualisée, à distance, au rythme choisi 
par chaque participant. Informations complémentaires au secrétariat de 
l'EFM. 

P e r s p e c t i v e s • 
p r o f e s s i o n n e l l e s 

Le Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français prépare à l'enseigne
ment du français langue étrangère dans les pays non francophones. 
Concernant l'enseignement en Suisse alémanique et au Tessïn, 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 pu
blique des cantons où ils désireraient enseigner. 
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ÉCOLE DE FRANÇAIS MODERNE (EFM) 

Structure * J r : 

des études 

• 
C o n t r ô l e d e s é t u d e s : • £ 

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 î 

Attestation de niveau propédeutique 
n 

% 

Diplôme d'aptitude à l'enseignement 
du français langue étrangère 

Certificat de langue et w 
culture françaises et "Hr"; 

Diplôme de langue et *;t. 
culture françaises 

• Ï.J 
I H i •i * 

Attestation de cours suivis ] * _ 
! V1 

D a n s toutes les f i l i è r e s , I é tud iant est s o u m i s à une éva luat ion cont inue d a n s les 

d i f fé rent s c o u r s d e s o n p r o g r a m m e . Toute e x i g e n c e sat i s fa i te d o n n e d ro i t , à la 

f in d e l 'année , au n o m b r e d e crédi t s p révu p a r le p r o g r a m m e d e s c o u r s . En 

g é n é r a l , une heu re d e c o u r s / a n n é e permet d ' o b t e n i r 3 c réd i t s . L 'année c o m 

plète (cours + t r a v a u x e x i g é s + e x a m e n s ) p e r m e t d ' o b t e n i r 6 0 c r é d i t s . 

L 'étudiant qu i a obtenu un m i n i m u m d e 5 4 c réd i t s peut s e p résente r a u x e x a 

m e n s . 

Examens 
- E p r e u v e écr i te d e c o n n a i s s a n c e d e ia l a n g u e 

- E p r e u v e d e p roduct ion d e textes 

- E p r e u v e d e c o m p é h e n s î o n eî d ' e x p r e s s i o n o r a l e s 

PREMIÈRE PARTIE 
- O b t e n t i o n d e tous les c réd i t s ( 1 8 ] d a n s le 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 tous le s c réd i t s (1 8 ] d a n s le s c o u r s d ' in t roduct ion 

- O b t e n t i o n d e tous le s c réd i t s (1 8 ] d a n s ies c o u r s à o p t i o n 

- O b t e n t i o n d e 6 c réd i t s p o u r les t r a v a u x p e r s o n n e l s 

DEUXIÈME PARTIE 

L 'étudiant qu i a obtenu un m i n i m u m d e 4 2 c réd i t s , s e l o n la d i s t r ibu t ion p r é v u e 

p a r le p r o g r a m m e d e s c o u r s , peut s e p résente r a u x e x a m e n s . 

Examens 
- E p r e u v e écr i te 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 écr i te d a n s une autre 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 

PREMIÈRE PARTIE 
L 'étudiant qu i a obtenu un m i n i m u m d e 6 0 c réd i t s peut p o u r s u i v r e s e s é tudes 

en D i p l ô m e d e l a n g u e et cul ture f r a n ç a i s e s 2 è m e par t ie o u s e présenter à 

i ' e x a m e n d e Cer t i f icat . 

Examens 
- E p r e u v e écr i te 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 térature et / 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 roduct ion d e d i s c o u r s o r a u x 

DEUXIÈME PARTIE 
L 'étudiant qu i a obtenu un m i n i m u m d e 4 2 c r é d i t s , s e l o n ia d i s t r ibu t ion p révue 

p a r le p r o g r a m m e d e s c o u r s , peut s e p résente r a u x e x a m e n s . 

Examens 
- \ m i n i - m é m o i r e en c i v i l i s a t i o n 

- 1 é p r e u v e écr i te en l i t térature o u en l a n g u e 

- 1 é p r e u v e o r a l e en l i t térature o u en l a n g u e (dans le d o m a i n e non c h o i s i 

p o u r l 'épreuve écr i te] 

l e s é tud iant s peuvent o b t e n i r d e s at testat ions p o u r les c réd i t s o b t e n u s , i ndé

p e n d a m m e n t d e s e x a m e n s . 



Programme 
des cours 
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ÉCOLE DE FRANÇAIS MODERNE (EFM) 

F i l i è r e « P r o p é d e u t i q u e » 
( p r é p a r a t i o n a u x é t u d e s 

u n i v e r s i t a i r e s e n 
f r a n ç a i s ) 

C O U R S - N O Y A U X 

Compréhension et expression orales Georgette Blanc, me 5 TP Compréhension et expression orales 
Jean-François Maire, me 
Gisèle Marguerat, sup 
Myriam Moraz, sup 
Claudine Reymond, me 

Compréhension et expression écrites Georgette Blanc, me 7 TP Compréhension et expression écrites 
Anick Giroud, sup 
Pierre Jaquerod, me 
Bénédicte Le Clerc, me 
Anne-Marie Merle, me 

COURS A O P T I O N 

Vocabulaire 
Entre mots et phrases 
Suisse et Suisse romande à travers la presse 
jeux de société, jeux d'apprentissage 
Langue et cultures 
Textes littéraires 
De l'enquête au dossier 
Phonétique 
Traduction de l'anglais 
Traduction de l'espagnol 
Exercices guidés en salle multimédia 
Travail en autonomie 
Tandem 

Jean-François Maire, me 
Isabelle Genoud, me 
François Rosset, mer 
Denise Cordonier, me 
Maryse Mahmoudian, sup 
Dominique Vernaud, me 
Dominique Vernaud, me 
Maryse Mahmoudian, sup 
Myriam Moraz, sup 
Hélène Pfersich, sup 
Stéphanie Parmentier-Schuï|t, 
Georgette Blanc, me 
Thomas Breymann, sup 

ass 

2STP 
2 STP 
2 STP 
2 STP 
2 STP 

2ESTP 
2 STP 
2 TP 

2 STP 
2 STP 
2 TP 
2 TP 
2 TP 
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des cours 
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• f i 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 

ÉCOLE DE FRANÇAIS MODERNE (EFM) 

1 E R C Y C L E 

Cours de langue 

Production de discours oraux 

Compréhension et production de discours écrits 

Cours d'introduction 

Claudine Reymond, me 2 STP 
Bénédicte Le Clerc, me 
Pierre Jaquerod, me 4 STP 
Dominique Vernaud, me 

Introduction à la branche Littérature 
Introduction à la branche Didactique 
Introduction à la branche Langue 

Cours à option 

François Rosset, mer 
Anick Giroud, sup 
Marianne Kilani, mer 

littérature 
Histoire de la littérature des 19e et 20e siècles 
Littérature de Suisse romande 
La littérature francophone 
Civilisation 
Introduction à la civilisation 
La chanson française 
Littérature et cinéma 
Dialogues interculturels 
Langue 
Traduction de l'allemand 
Traduction de l'anglais 
Traduction de l'espagnol 
Traduction de l'italien 
Autour des textes traduits 

itinéraires lexicaux 

Phonétique 
Révision de grammaire et d'orthographe 
Atelier d'expression théâtrale 
Atelier d'écriture créative 
Revue de presse 
Travail en autonomie 
Exercices guidés en salle multimédia 
Tandem 

Françoise Fornerod, mer 
Françoise Fornerod, mer 
Isabelle Genoud, me 

Catherine Saugy, me 
Catherine Saugy, me 
Pierre jaquerod, me 
Isabelle Genoud, me 

Anne-Marie Merle, me 
Martine Nicollerat, me 
Hélène Pfersich, sup 
Claudine Reymond 
Claudine Reymond, me 
Martine Nicollerat, me 
Jean-François Maire, me 
Martine Nicollerat, me 
Jean-François Maire, me 
Dominique Vernaud, me 
Anne-Marie Merle, me 
Anne-Marie Merle, me 
Raymond Capré, me 
Georgette Blanc, me 
Catherine Flûtsch, sup 
Thomas Breymann, sup 

2 STP 
2 STP 
2 STP 

2 CS 
2 CS 
2 CS 

2 CS 
1ESTP 

2 CS 
2H 1E STP 

2H 

2H 
2H 

1 E STP 
IESTP 
2 STP 
2 STP 
2 STP 

2 STP 

2 STP 
2 STP 
2 STP 
2 STP 

2ESTP 
2 TP 
2 TP 
2 TP 

•m 

: 
• i 

F i l i è r e « D i p l ô m e 

d ' a p t i t u d e à J 

l ' e n s e i g n e m e n t d u V-

f r a n ç a i s l a n g u e . i 

é t r a n g è r e » 



Programme 
des cours 
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ÉCOLE DE FRANÇAIS MODERNE (EFM) 

F i l i è r e « D i p l ô m e 
d ' a p t i t u d e à 

l ' e n s e i g n e m e n t d u 
f r a n ç a i s l a n g u e 

é t r a n g è r e » 

2 E C Y C L E 

Branche: littérature 

Analyse de texte Françoise Fornerod, mer 
Approches thématiques François Rosset, mer 
Ecriture Dominique Vernaud, me 
Séminaire de littérature François Rosset, mer 
Les étudiants peuvent également choisir les cours de la section de français (Faculté des 
lettres) en littérature moderne ou médiévale. 

Branche: didactique 

2 S 
2 S 
2 S 
2 S 

Les domaines constitutifs de la didactique du FLE 
Thèmes de didactique 
Analyse critique et production de matériels 

Anick Giroud, sup 
Jean-Louis Chiss, pi 
Raymond Capré, me 

2 CS 
2 CS 
2 CS 

pédagogiques 
interculturel et interaction verbale Marianne Kilani, mer 2 CS 
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 Pierre Jaquerod, me 2 CS 
Thèmes choisis de linguistique Marianne Kilani, mer 2 CS 
Lexicologie française Jean-François Maire, me 2 CS 
Grammaire française Jean-Louis Chiss, pi 2 CS 
Les 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 
Cours d'appui en langue écrite 

Anick Giroud, sup 2 STP 
Dominique Vernaud, me 2H STP 



Programme 
des cours 
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ÉCOLE DE FRANÇAIS MODERNE (EFM) 

F i l i è r e s « C e r t i f i c a t d e 
l a n g u e e t c u l t u r e 

f r a n ç a i s e s » 
e t « D i p l ô m e d e l a n g u e 

e t c u l t u r e f r a n ç a i s e s » 

1 E R C Y C L E ( C E R T I F I C A T ) 

Cours de langue 
Compréhension et production de discours oraux 

Compréhension et production de discours écrits 

Cours d'introduction 

Denise Cordonier, me 
Jean-François Maire, me 
Catherine Saugy, me 
Denise Cordonier, me 
Martine Nicollerat, me 
Claudine Reymond, me 

introduction à la civilisation de ia vie quotidienne 

Cours à option 

Catherine Saugy, me 

Littérature 
Histoire de la littérature des 19e et 20e siècles 
Littérature de Suisse romande 
La littérature francophone 
Civilisation 
La chanson française 
Littérature et cinéma 
Dialogues interculturels 
Langue 
Traduction de l'allemand 
Traduction de l'anglais 
Traduction de l'espagnol 
Autour des textes traduits 

Itinéraires lexicaux 

Phonétique 
Révision de grammaire et d'orthographe 
Atelier d'expression théâtrale 
Atelier d'écriture créative 
Revue de presse 
Travail en autonomie 
Exercices guidés en salle multimédia 
Tandem 

4 TP 

ÔTP 

2 CS 

Françoise Fornerod, mer 2 CS 
Françoise Fornerod, mer 2 CS 
Isabelle Genoud, me 2 CS 

Catherine Saugy, me 2H 1 E STP 
Pierre Jaqueroa, me 2 CS 
Isabelle Genoud, me 2H 1E STP 

Anne-Marie Merle, me 2H 1E STP 
Martine Nicollerat, me 2H 1E STP 
Hélène Pfersich, sup 2 STP 
Claudine Reymond, me 2 STP 
Martine Nicollerat, me 
Jean-François Maire, me 2 STP 
Martine Nicollerat, me 
Jean-François Maire, me 2 STP 
Dominique Vernaud, me 2 STP 
Anne-Marie Merle, me 2 STP 
Anne-Marie Merle, me 2 STP 
Raymond Capré, me 2E STP 
Georgette Blanc, me 2 TP 
Catherine Flûtsch, sup 2 TP 
Thomas Breymann, sup 2 TP 

; . „ , . ' • " * • 2 = C Y C L E • 

Cours de civilisation obligatoire 
Séminaire de civilisation Catherine Saugy, me 2 S 

Cours de langue et littérature 
Analyse de texte 
Approches thématiques 
Ecriture 
Séminaire de littérature 
Histoire de la langue 
Thèmes choisis de linguistique 
Lexicologie française 
Grammaire française 

Françoise Fornerod, mer 
François Rosset, mer 
Dominique Vernaud, me 
François Rosset, mer 
Pierre Jaquerod, me 
Marianne Kilani, mer 
Jean-François Maire, me 
Jean-Louis Chiss, pi 

2 S 
2 S 
2 S 
2 S 

2 CS 
2 CS 
2 CS 
2 CS 

Les étudiants peuvent également choisir les cours des sections de linguistique 
(Faculté des lettres). 

et de français 

Cours facultatif 
Cours d'appui en langue écrite Dominique Vernaud, me 2 H STP 
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î ÉCOLE DE FRANÇAIS MODERNE (EFM) 

C O U R S D E S T I N E S A U X E T U D I A N T S D E S A U T R E S F A C U L T E S 

[es 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 (6 groupes) Laurence Andison, sup 4 TP 
Gisèle Bazzun, sup 
Isabelle Genoud, me 
Gisèle Marguerat, sup 
Anne-Christine Pandazis, sup 
François Rosset, mer 

TP Phonétique (2 groupes] Maryse Mahmoudian, sup 1 TP 
Jean-François Maire, me 

Traduction de textes juridiques allemands Thomas Breymann, sup 2 CTP 

* Traduction de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, des autres langues: voir les cours 
de la filière «Propédeufîque» et des filières Diplôme. 

* Les cours à option suivants des filières Diplôme et Propédeufîque sont accessibles aux étu
diants des cours d'appoint. «Littérature e! cinéma», «Dialogues interculturels», "Revue de 
presse», «littérature de Suisse romande», «Littérature francophone», «Introduction à b civili
sation», «Littérature des 19e et 20e siècles», «Itinéraires lexicaux», «Chanson française» 

* Le système Tandem est à disposition des cours d'appoint. 

Rédaction de travaux universitaires Dominique Vernaud, me 2H CTP 
pendant le semestre d'hiver, pour tous les étudiants (francophones et non francophones) 
ayant des difficultés à rédiger leurs travaux de séminaire, leurs mémoires, leurs dissertations, 
etc 
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j a » ECOLE DE FRANÇAIS MODERNE (EFM) 

R e n s e i g n e m e n t s 5 j l 

Sîfe à cqnsofrer̂  t i ~ ', • 

Dp^r^enidtioti .disponible: 
H > «Ecoiédefrançafs moderne»»- •- -

> *Otgotifsatrçin des éludes:et des • 
l examens», . ~ I. 

«Règiernerît» 

: i l S i • I 

S e c r é t a r i a t d e l ' E F M 

E c o l e d e f r a n ç a i s m o d e r 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 

B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e / D o r i g n y 

S U I S S E 

T é l . : 0 2 1 6 9 2 3 0 8 0 

F a x : 0 2 1 6 9 2 3 0 8 5 

E - m a i h e f m s e c r @ e f m . u n ï l . c h 

[ e directeur reçoit sur rendez-vous. 

C o u r s d e v a c a n c e s 

S^ jô^consu l te r i t 

^ ^ w w M i ï L o h / c v a e - ' ™ 

Docurirrëntafion d i spon ib le : 
m 'CouFS'deVacances» ' * ' "J t 

I 

Le c o u r s d é p e n d d i rectement d e la Facul té d e s lett res. 

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

• E t re â g é d 'au m o i n s 1 6 a n s p o u r le c o u r s B . 

• E t re â g é d 'au m a i n s 1 8 a n s p o u r le c o u r s A . 

• A u c u n d i p l ô m e n'est e x i g é à l ' i n s c r i p t i o n . 

Les pa r t ic ipant s ont le c h o i x ent re d e u x o p t i o n s : 

• C o u r s A : c o u r s d e l a n g u e , d e l i ttérature et d e c i v i l i s a t i o n f r a n ç a i s e s , à l ' in

tent ion d e s e n s e i g n a n t s et d e s étud iant s a v a n c é s q u i s ' i n té re s sen t a u x ques 

t ions l i t té ra i res . 

• C o u r s B : c o u r s d e l a n g u e et d e c i v i l i s a t i o n f r a n ç a i s e s p o u r le s é tud iant s qu i 

veu lent a v a n t tout f a i r e une étude in tens ive d e la l a n g u e u s u e l l e . 

L 'ense ignement s e d o n n e e n f r a n ç a i s . Les pa r t ic ipant s s o n t r é p a r t i s en pet i tes 

c l a s s e s , s e l o n leur n i v e a u . C h a q u e s é r i e d e 3 s e m a i n e s c o m p t e 5 0 h e u r e s 

d ' e n s e i g n e m e n t , s a n s le c o u r s facultat i f d e p r o n o n c i a t i o n ( 1 5 h e u r e s ) . 

D a t e d e s c o u r s ; le c o u r s d e v a c a n c e s c o m p o r t e 4 s é r i e s d e 3 s e m a i n e s s e 

s u c c é d a n t du début ju i l let à f in s e p t e m b r e . C h a q u e par t ic ipant est l i b r e d e 

c h o i s i r une o u p l u s i e u r s s é r i e s , s a u f les débutants qu i d o i v e n t s ' i n s c r i r e p o u r 6 

s e m a i n e s au m i n i m u m . 

• 

C o u r s d e v a c a n c e s d e l ' U n i v e r s i t é d e L a u s a n n e 

B F S H 2 , 1 0 1 5 L a u s a n n e / D o r i g n y 

S U I S S E 

T é l . : 0 2 1 / 6 9 2 3 0 9 0 

F a x : 0 2 1 / 6 9 2 3 0 8 5 

E - m a i I : C o u r s d e V a c a n c e s @ c v a c . u n i I . ch 

• r 

•-V5 
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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 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 

Que veut dire «SSP»? ••. -
L e s s c i e n c e s s o c i a l e s . * 

I I 

La Faculté des S S P offre quatre fil ières de formation — psychologie, sciences politiques, 

sciences sociales el sciences du sport et de I éducation physique — qui regroupent les prin

cipales branches des sciences de l'homme et de la société: anthropologie, géographie, his

toire, politologie, psychologie, psychologie sociale, sociologie constituent en effet les 

bases d'une connaissance interdisciplinaire des interactions entre le collectif et l'individuel 

Ses plans d'études sont conçus dans une perspective généraliste, alliant théorie, méthodo

logie et apprentissage pratique, et empruntent les uns aux autres leurs enseignements fon

damentaux Ils permettent ainsi à chaque étudiantE d'acquérir une vision globale des 

sciences humaines, à laquelle contribuent aussi les cours qui peuvent être suivis dans 

d'autres facultés de l'Université de Lausanne: droit, économie, linguistique, etc. 

Dans ses quatre licences, la Faculté des S S P recherche un équilibre entre réflexion théorique 

critique et acquisition des instruments de la recherche empirique propres à chaque discipline. 

Elle destine ses étudiantEs à un vaste choix de professions, où prédominent néanmoins le 

conseil et l'orientation en psychologie, l'enseignement, la recherche au sein de l'administra

tion publique, le travail social, le journalisme. 

Les sciences sociales constituent un sous-groupe des sciences humaines réunissant des disci

plines variables selon les définitions adoptées. Pour chaque université, leur champ d'étude 

évoque une réalité différente: par exemple, la psychologie est enseignée à Genève à la Fa

culté du même nom, alors qu'elle relève à Lausanne de la Faculté des sciences sociales et 

politiques. 

O n admet que les principales disciplines des sciences sociales sont la sociologie, la polito

logie, l'anthropologie culturelle et sociale, l'ethnologie, le travail social Dans une perspec

tive plus large, il est légitime d'y intégrer la psychologie et la pédagogie: toutes deux ana

lysent 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 analy

sent les faits sociaux et les lois qui régissent les sociétés. 
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

• La science politique s'occupe du processus de l'adoption et de la mise en oeuvre des déci

sions contraignantes pour l'ensemble de la collectivité. La question du pouvoir et de la légi

timité est au centre de ses préoccupations. Plus particulièrement le domaine de la science 

politique comprend trois dimensions: l'étude des institutions et des régîmes régionaux, na

tionaux et internationaux («polity»), des acteurs - partis, groupes, mouvements - et des com-

portements politiques («politics»), ainsi que des politiques publiques particulières («policies»). 

\' Les disciplines de la science politique enseignées à la faculté sont l'histoire des idées, les 

politiques publiques, la science politique comparée, la sociologie politique, les relations in

ternationales et les études sur le T iers Monde. La science politique se nourrit également d'un 

\j savoir interdisciplinaire, principalement emprunté à la sociologie et à l'histoire, à la philo-

7| sophie, à l'économie et au droit. Elle recourt aux techniques d'investigation des sciences so

ciales. 

••j L'histoire se situe au carrefour des sciences humaines, auxquelles elle ajoute une dimension 

diachronique souvent négligée (étude des transformations sociales dans le temps). Dans la 

mesure où elle refuse de considérer le présent comme «la fin de l'histoire», elle constitue 

| aussi un instrument critique indispensable pour penser l'avenir. Pour ces raisons, elle occupe 

une place incontournable dans nos plans d'étude. 

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 définition indique que la so

ciologie possède des intérêts multiples et des contours variables. Dans la pratique, les phé-

£ nomènes sociaux relevant de la sociologie sont fous ceux qui n'intéressent pas directement 

* ' les sciences sociales spécialisées comme (e droit, la démographie ou l'économie. En guise 

d'illustration, citons quelques questions classiques de la sociologie contemporaine: «Pour

quoi et comment les bandes de jeunes se développent-elles?», «Pourquoi et comment les 

styles éducatifs des familles varient-ils selon le milieu social d'appartenance des parents?», 

«Pourquoi les inégalités devant l'enseignement persistent-elles en dépit des efforts de démo-

4" crafisaîion?», «Comment s'effectue l'adaptation des immigrants à la société qui les ac-

cueille?», «Pourquoi l'urbanisation favorise-t-elle l'isolement et la marginalisation?». 

•J Tandis que l'ethnologie est considérée comme l'étude des sociétés norroccidentales, l'an-

* thropologie s'intéresse, dans une perspective comparatiste, 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 et le «dépayse-

1 ment», qui permet la confrontation critique des déterminants socioculturels de ('«observateur» 

Û avec ceux des «observés». 

La psychologie (au sens étymologique: «science de l'âme») est la science du comportement 
des organismes vivants. Le terme de comportement recouvre à la fois les conduites et activi-

. . tés observables et les processus internes (la pensée, les émotions, etc.). La psychologie ac-

4 tuelfe s'est ramifiée en plusieurs branches qui se distinguent à ia fois par leur objet d'étude 

1 et leurs méthodes de travail. Elle délimite son champ d'investigation en fonction de l'âge 

| des sujets étudiés (psychologie de l'enfant], de leurs activités dans la société (psychologie 



Grades décernés 
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

L e s s c i e n c e s d u 
s p o r t e t d e 

l ' é d u c a t i o n p h y s i q u e 

scolaire, psychologie du travail), des maladies mentales (psychopathologie), des comporte
ments différenciés des groupes sociaux (psychosociologie), des mécanismes physiques par 
lesquels se réalisent les comportements humains et animaux (psychophysioîogie), des diffé
rences observées dans les comportements d'individus ou de groupes hétérogènes placés 
dans la même situation (psychologie différentielle), etc. 

Les sciences du sport et de l'éducation physique sont nécessairement plurielles puisqu'elles 
abordent les différents niveaux d'un phénomène tout à la fois biologique, psychologique, 
social, historique, économique. Dans ce domaine, la spécialisation, quel que soit le niveau 
choisi, s'inscrit naturellement dans une compréhension îransdisciplinaire du fonctionnement du 
corps sain. 
La physiologie et la psychologie analysent les contraintes que les processus internes, 
biologiques ou mentaux, imposent au comportement humain. La pratique des activités 
physiques dans l'art ou dans le sport ainsi que les techniques visant à contrôler les fonctions 
vitales pour atteindre à la maîtrise du corps montrent comment ces contraintes peuvent être 
partiellement dépassées par une éducation appropriée. Par là même, ces pratiques mettent en 
évidence une interdépendance étroite entre le corps et l'esprit qui peut être approchée à 
travers l'étude de nombreuses disciplines des sciences humaines. 

G r a d e s d é c e r n é s • Licence ès sciences politiques 
Licence ès sciences sociales 
Licence en psychologie, option psychologie générale ou orientation scolaire et professionnelle 
Licence en sciences du sport et de l'éducation physique, option licence SSEP ou option en
seignement 

Diplôme en psychologie, option psychologie générale, orientation scolaire et professionnel
le ou psychologie scolaire 

Maîtrise ès sciences politiques * 
Maîtrise ès sciences sociales * 

Diplôme d'études approfondies (DEA) en science politique 
Collaboration entre les Universités de Genève et de Lausanne 
Diplôme d'études approfondies (DEA) en sociologie 
Collaboration entre les Universités romandes 
Diplôme de spécialisation postgrade de Suisse occidentale (DEA) en ethnologie et anthropologie 
Collaboration avec les Universités de Fribourg et de Neuchâtel 
Diplôme d'études approfondies (DEA) interuniversitaire en Etudes genre 
Collaboration entre les Universités de Genève et de Lausanne 
Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en psychosociologie clinique 
Diplôme européen d'études avancées en psychologie sociale 
Collaboration avec diverses universités européennes 

Doctorat 

* destinée aux étudiants détenteurs d'une licence SSP en 3 ans sans mémoire 

•ijj 



Quel plan 
d'études? 
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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 ( S S P ) 

• i 

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 , 

s c i e n c e s d u s p o r t e t d e } . 

l ' é d u c a t i o n p h y s i q u e : 

l e s p a r c o u r s : 

Toutes les licences décernées par ia 
Faculté s organisent selon un plan 

d'études en 4 ans et donnent droit à 240 
crédits ECTS (European crédit transfer 

systemj à raison de 60 crédits par année. 
i n 

L 

Doctorat 

i * L 
D ip lômes d 'études s u p é r i e u r e s 

ou approfond ies 

J Z Z £ 
Licence è s sciences po l i t iques / 

è s sciences sociales :-. 

Groupe principal 
de sciences 
politiques 

Groupe de 
recherche et 
méthodes 

Groupe à choix 

Mémoire 

180 crédits 

Groupe principal 
de sciences 

Groupe de 
recherche et 
méthodes 

Groupe à choix 

Mémoire 

180 crédits 

Lk.ès sciences du 
sportet de l'édu
cation physique 

Sciences de base 
Théories des 
sciences du sport ef 
de l'éducation 
physique (SSEPj 
Activités physiques 
ef sportives (APS] 
Certificats selon 
choix 
Mémoire 

J 80 crédits 

LA. 
Dip lôme o u 

D E S S 

l icence en 
psychologie 

0) 
_2 o -s 
o î j o S u 

r i 8 
D CL. —. 

ô 1 5 

Demi-l icence 

Programme de 10 
enseignements, 
don) 1 mémoire 

60 crédits 

E x a m e n de propédeuf îque 

Programme de sept enseignements, 
comprenant des obligations selon la 
licence envisagée, et des choix 

60 crédits 

SCIENCES 
PCtmdUES 

SCIENCES 
SOCIALES 

Programme de 
3 blocs 

60 crédits 

SCIENCES DU SPORT 
ET DE CED. PHYSIQUE 

Programme de 
10 enseignements 

60 crédits 

PSYCHOLOGIE 

Enseignements • 
hors plans d'études 

Les planŝ  d'études des licences en sciences politiques, sciences sociales et psy
chologie laissent aux étudîantEs, dès la deuxième année, Ja possibilité de 
choisir ..librement, dans ef hors de la Faculté, quelques enseignements autres 
aue! ceux qui constituent les passages obligés de la formation d'un psycho
logue,, d'un sociologue du d'un politologue. Pour rester dans le seul cadre de 
la Faculté des SSP, c'est Jê cas dés cours dits«de service» [introduction; à 
formatlque) ou donnés par; dès privaldocents. "„ •<''/' '.•> 

m-, 

Etudes dans d'autres universités 
suisses ou à l'étranger 

in Les étydiantEs,de la Faculté deî^SSP sont autorisés à suivre un ou d e u x se
mestres d'études dans 'une autre université suisse ou; à l'étranger au' cours 

. de leur 2è cycle d'études. . \ 'VS! 1 ' . '\~ ", . •v; 
L^esptudîantEssoumetîent à l'aVânce leur projet d'études dans d'autres uni
versités suisses ou o (^étranger à uriecomfnissioh dêîmobïtité qui donne "son 
accord par écrif ètquî attribue àT'étudianîE les Crédits alloués^poursùb sé
jour de mobilité. ^/j' ^ 1 . 1 . \ ; * i:- "V •/• * Z , ., > - ' 
Pour être,validés, Renseignements suivis doivent avoir étetsandiomtés po-
sïtiyemerit j>a r -des" épreuves au.d autres, modes'd évaluation* juges eqûiva-

. lents. . u " '. • ' * * '** • 



Structure 
des études 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2000-2001 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

SCIENCES SOCIALES 
SCIENCES POLITIQUES 

1ER CYCLE 

1 r e année, comprenant deux semestres d'inscrip
tion et conduisant à l'examen de propédeutique. 

Le 1 e r cycle est conçu comme une année de pro-
pédeutique, à choix limité, permettant à l'étudian-
tE l'acquisition d'une première série de connais
sances fondamentales et l'initiation pratique aux 
méthodologies,, langages . et techniques des 
sciences sociales et politiques. 
Les études entreprises au I e ' cycle permettent à 
l'étudîanîE de se situer progressivement-dans le 
domaine de ses études, d'apprendre à se docu
menter et à s'exprimer, à poser les problèmes des 
sciences sociales et politiques selon une optique 
scientifique, à pratiquer les méthodes, langages' 
et techniques de base [y compris les techniques 
bibliographiques, " documenfaifes - et informa
tiques!.. .5, - • - -

2 E CYCLE « 

2e, 3e et 4e année, comprenant 6 semestres d'in-
scriprtbn et conduisant aux examens"de licence 
et à la présentation d'un mémoire. t 

Le 2e cycle ësr conçu comme un cycfe-de?fôrma-
„fion proprement dite; permettant à <*!'étudia ntE- de. 
développer-, approfondir ' et compléter l'acquisi
tion des eonrfoissapçes^ëf la pj^icjuedes jnëfh©-
dologies," langages et techniques commencée.au 
*\ e{ çycle,.d!y a|oofer |es"'c6rtnaissppces"ei b.pra-' 
tique "de méthodes, langages et techniques spéci
fiques jie •iectêcirsspatficuliers^dur domaine» dés 
sciences -sociales et politiques . ̂  ^ ^ - s ^ ,-: _ • 

DOCTORAT 

travail de ' recherche ^personnel et original 
cdndcftsarit.à Snejhèsè de-xloctorat! * s- ^ « 

PSYCHOLOGIE 

1€R CYCLE 
J r^et'2f^nnée^co4h|3renanr^ ̂ " semestres fd*îrisr 
crïpfjoh'et conduisant al'examen* de propécieu-
î̂qu,e|pu]s âl'examen de^emi^icehte.r ,* ^ ; 1,1 -• 

1re. année.-elle est conçue comme.une année de 
propedeuiique-,-acHbix limite/permetfant-a letu-
diantJE# l'acquisition- -d'une . première, série,, de 
connaissances • fondamentales "et l'initidtfon pra
tique aux.méthodologies, Ipngageŝ e.t techniques 
de faj psychologie, Ue plus, lefudian/Ë s'initie*à 
d'atitresssc|ences humaines,'npîFpsycholo^icifles^ 
Les études entreprises en' l r e année permettent à 
-l'étudfariîE" de' se^sjjuëf pro@rés£i$efneni,.acfns"ie, 
domaine."de ses études^ d'apprendre_à se docu: 

mente/ et à a'exp^mer^àîpdser; lés probîèmeŝ ae 
.la gsycho!ogie^seloh,,yne^ptîqyë scientifique, à 
pratiquer* lësf méthodes,»- langages ëî "'techniques" 
de bpse -(y. compris ,les techniques .bibjiqgrçr 
pfnqtrës, .argumentaires etm&rmqtiqûes)f f * . : ' 

2 e arjfiée: elfe rco'mprerïcl deux "semestres? çfihs-
airJiQrv et ^ond^t-JJ'examen ^jemflicërfce. 

Elle est conçue comme un approfondissement, 
toujours à choix limité, permettant à l'étudiantE la 
poursuite de l'acquisition de connaissances fon
damentales et l'initiation pratique aux méthodolo
gies, langages et techniques de la psychologie et 
de ses disciplines voisines. 

2 E CYCLE 

3 e et M année, comprenant A semestres d'ins
cription et conduisant aux examens de licence et 
à la présentation d'un mémoire. 

Le 2e cycle est conçu comme un cycle de forma
tion et de spécialisation, permettant à l'étudiantE 
de développer, approfondir et compléter l'acqui
sition des-connaissànces et la? pratique des mé
thodologies, langages et techniques commencée 
au 1 e [ cycle, d'y a|outer les connaissances et la 
pratique de méthodes, langages et techniques 
spécifiques, Voire spécialisés, dé secteurs particu-
"liers^du domaine- de la psychologie" -Selon l'op
tion choisie, lé 2 e cycle peut avoir une orientation 
de formation professionnelle proprement dite. 

d i p l ô m e . • - , : ; - . - s , ' -

5e année, comprenant.deux semestres .d'inscrip
tion et conduisant à l'obtention d'un diplôme e'n 
psychologie.». ; ,^ --, -•- ' - * , 

DOCTORAT , - w - , „ 

Travail de recherche personnel^ et, original 

Cûrjotifeanfràtuné thèse de*doctorat;- ' M / " 3 

SCIENCES DU SPORT ET DE 
L'EDUCATION PHYSIQUE 

1ER CYCLE 

j,*™ ̂ année, t̂ cpmprenant̂ -2̂  semestres^'d'inscrip
tion ef conduisant dï'êStamen dëprdpédeutiquel 

léVbbjeçtifs 'de -cette .anhéescqhŝerft̂ôfdbnner-
des bases élémentaires en sciences biomédicales Inhumaines* pour corapfëridre «les iriécdhismës -sous-jacëptŝdans Les; pratiques phyĵyeŝet sportives îaralièlëménf* une .formation en sc-iëncës du' sport permettra'-d'aborder .les p/ocessŷspéci--fiquës'à*l'activité physique-et sportive' Des disciplinê  sportivpS;sont aussi."oû program me # ^, . .. 

Il s'agit d'une formation de "base commune, à 
foùîesies giëhrions envisagées,- ,'. f; ' *• 

2 E CYCLE" " ' i , r i ' f ~ ' / ' : 

!2eti3e-et.4edrinéë,roniprehdht.â-semesfrés d'in
scription eK conduisant aux -examens ;de-licence 
et â Id^présenfaîîbh d'un mémoire. -- - ' 

•La l̂i.c^nceï'SSJ5P> inclut S certi,|cdts" et tin ̂ mémoîr̂  
selon le domaine choisi. Lcfiicence SSEP, men: 

tfon- enseignement comprend-dès "?étp8e*ŝ dans 
unp autre disqpline/d'enseignement-gueJ'éduca-

,jqijë* ët̂ sportiye^ ;f3ës^conwentions "s6nt 
établies ovec d'autres facultés: Lettres, Sciences 

Tjrayaîl Ae ̂ ,recherchê  personnel «- et* paginai 
concluîscirif à unettïêe'de adctoraf's" 

l u 



Sciences pol i t iques: 
programme 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2000 -2001 

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 ) 

Les études conduisant à la licence ès 
sciences politiques durent quatre ans, 

dont une année de propédeufîque. 

Le 1er cycle est conçu comme une 
introduction aux grandes disciplines 

constitutives des sciences de la 
société: science politique, bien sûr, 

mais aussi droit, histoire, 
anthropologie, sociologie -»-• 

Le 2e cycle (trois ans) recouvre les 
principaux domaines d'observation et 

d'analyse de lo polstologie, comme 
les institutions politiques, l'économie 

politique, 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 sont complétés par des 
enseignements d'histoire, de 

géographie, d'anthropologie, de 
sociologie, etc., plus spécialisés 

qu'en Ve année (par exemple histoire 
des idées politiques, histoire de 

l'analyse sociologique, sociologie des 
médias, sociologie comparée des 

Etats-providence, recherche évaluative 
dans le champ du social}. Des 

enseignements de méthodologie 
(instruments de la recherche en 

sciences sociales, statistique, 
mathématiques, etc.) permettent 

l'initiation des étudiantEs à la 
recherche empirique. Le 2e cycle se 

conclut par un mémoire. 

Les étudîantEs se destinante 
l'enseignement secondaire peuvent 

dans le cadre de la Faculté des SSP 
préparer un certificat d'histoire et/ou 

de psychologie. Informations plus 
précises auprès de la conseillère aux 

études , Mme M. Schiaepfer. 

1 E R C Y C L E 

C o u r s o b l i g a t o i r e s 

Concepts de base en science politique • Introduction à la sociologie poli
tique * Institutions politiques et analyse constitutionnelle comparée. 

C o u r s à c h o i x 

1 . U n c o u r s d ' h i s t o i r e , à c h o i s i r e n t r e 

Histoire internationale contemporaine l • Histoire des idées politiques I • 
Histoire et sciences sociales l. 

2. U n c o u r s d e m é t h o d o l o g i e , à c h o i s i r e n t r e 

Introduction à lo recherche sociologique • Mathématiques pour les 
sciences humaines l * Statistique l. 

3 . D e u x c o u r s à c h o i x l i b r e 

Ces cours sont choisis parmi ceux offerts en l fe année, selon la liste pu
bliée annueiiement par la Faculté. Cet enseignement peut être pris parmi 
les enseignements d'histoire et de méthodologie susmentionnés qui n'au
raient pas déjà été choisis. 

T r o i s s é m i n a i r e s s'ajoutent aux sept cours. 

(e premier cycle réussi totalise 60 crédits. 

2 E C Y C L E 

Seul lëprégrammè des 

études fdït fol 1 

1 . G r o u p e p r i n c i p a l d e s c i e n c e s p o l i t i q u e s ( 7 8 c r é d i t s ) . 

D i x c o u r s et t r o i s s é m i n a i r e s à c h o i s i r e n t r e : 

Institutions politiques comparées • Politiques publiques • Politique suisse • 
Relations internationales I et II • Systèmes politiques comparés: pays occi
dentaux • Systèmes politiques comparés: pays du Tiers Monde • Histoire 
des idées politiques H • Histoire internationale contemporaine II • Histoire 
suisse contemporaine (Faculté des lettres) • Histoire extra-européenne • 
Histoire économique • Economie politique • Articulation territoriale des 
politiques publiques. 

2 . G r o u p e d e r e c h e r c h e et m é t h o d e s ( 2 4 c r é d i t s ) . 

D e u x c o u r s et d e u x s é m i n a i r e s à c h o i s i r e n t r e : 

Analyse de données quantitatives en science politique • Anthropologie 
culturelle et sociale: recherche • Instruments de la recherche en sciences 
sociales • Mathématiques pour les sciences humaines l et II • Méthodes et 
démarches en science politique • Méthodologie en sciences sociales • 
Modèles mathématiques en sciences humaines • Psychologie sociale: re
cherche • Recherche évaluative dans le champ du social • Statistique l et II. 

3 . G r o u p e à c h o i x ( 4 8 c r é d i t s ) . 

H u i t e n s e i g n e m e n t s d o n t t r o i s s é m i n a i r e s a u m o i n s à c h o i s i r e n t r e : 

Les enseignements du groupe principal ou du groupe de recherche et mé
thodes non encore choisis * Les autres enseignements de la Faculté, dont 
ceux des privat-docents • Un stage de six semaines comptant pour un sé
minaire • Des enseignements relevant d'outrés facultés de l'UNIL • Des 
cours relevant d'autres universités suisses ou étrangères. 

4 . U n m é m o i r e d e l icence ( 3 0 c r é d i t s ) . 

Chaque examen réussi et chaque attestation de séminaire totalise 6 crédits. 

l i a 



Sciences sociales: 
programme 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2000 -2001 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

La Licence ès sciences sociales vise 
une large iransdiscipiinaritê, apte à 

rendre compte tant du fonctionnement 
générai des sociétés que de leur 

diversité, de leurs particularismes. 

Comme la licence ès sciences 
politiques, la licence ès sciences 
sociales comporte quatre années 

d'études. L'année de propédeufîque 
comprend un noyau d'enseignements 
généraux (anthropologie culturelle et 
sociale, politique et action sociales, 

sociologie générale), que 
complètent des cours à choix. 

Le 2e cycle offre un /orge 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 

méthodologie, mathématiques et 
statistiques offrent une base solide à la 

formation à lo recherche. 

Les étudiantEs se destinante 
l'enseignement secondaire peuvent 

dans le cadre de lo Faculté des SSP 
préparer un certificat d'histoire et/ou 

de psychologie. Informations plus 
précises auprès de la conseillère aux 

études, Mme M. Schlaepfer. 

1ER CYCLE 

Vf. 

i n 

Cours obligatoires 
Anthropologie culturelle et sociale l • Sociologie générale • Politique et ac
tion sociales I. 

Cours à choix 
1 . Un cours d'histoire, à choisir entre 

Histoire internationale contemporaine l • Histoire des idées politiques I • 
Histoire et sciences sociales l. 

2. Un cours de méthodologie, à choisir entre 
Introduction à la recherche sociologique • Mathématiques pour les 
sciences humaines I • Statistique l. 

3. Deux cours à choix libre 
choisis parmi ceux offerts en 1 ^ année, selon la liste publiée annuellement par 
la Faculté. Cet enseignement peut être pris parmi les enseignements d'histoire, 
et de méthodologie susmentionnés qui n'auraient pas déjà été choisis. 

Trois séminaires s'ajoutent aux sept cours. 

Le premier cycle réussi totalise 60 crédits. 

2E CYCLE 

1 . Groupe principal de sciences sociales (78 crédits). 
Dix cours et trois séminaires à choisir entre: 
Anthropologie culturelle et sociale: thèmes spécifiques • Anthropologie cul
turelle et sociale: théorie • Anthropologie culturelle et sociale: terrains ef 
objets • Apprentissage et formation dans une perspective psychosociale • 
Approche sociologique des politiques de formation • Concepts de socio
logie • Etudes genre • Histoire de l'analyse sociologique • Histoire inter
nationale contemporaine II • Institutions politiques comparées • Les repré
sentations sociales • Politique et action sociales II • Psychologie sociale: 
théorie • Sociologie comparée des Etats - providence • Sociologie de 
l'image • Sociologie de la communication et de la culture • Sociologie 
des médias • Sociologie du travail • Sociologie du spectacle. 

2. Groupe de recherche et méthodes (24 crédits). 
Deux cours et deux séminaires à choisir entre: 
Analyse de données quantitatives en science politique • Anthropologie 
culturelle ef sociale: recherche • Instruments de la recherche en sciences 
sociales • Mathématiques pour les sciences humaines I et II • Méthodes ef 
démarches en science politique • Méthodologie en sciences sociales • 
Psychologie sociale: recherche • Recherche évaluative dons le champ du 
social • Statistique l et II 

3. Groupe à choix (48 crédits). 
Huit enseignements dont trois séminaires au moins à choisir entre: 
Les enseignements du groupe principal ou du groupe de recherche et mé
thodes non encore choisis 9 Les outres enseignements de la Faculté, dont 
ceux des privat-docents • Un stage de six semaines comptant pour un sé
minaire • Des enseignements relevant d'autres facultés de l'UNIL • Des 
cours relevant d'autres unversités suisses ou étrangères. 

4. Un mémoire de licence (30 crédits). 

Chaque examen réussi et chaque attestation de séminaire totalise à crédits. 



Psychologie: 
programme 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2 0 0 0 2 0 0 1 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

[organisation des études en 
psychologie est régie par une 

convention entre les départements de 
l'instruction publique des cantons de 

Friboug, Genève, Neuchâtel et Vaud, 
qui délimite les compétences de 

chaque université. 

Un 1er cycle 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 étudiantEs 

peuvent continuer de plein droit leur 
formation jusqu'à la licence et au-delà 

soif à Lausanne, soit dans l'une des 
trois autres universités, en fonction de 

l'option choisie. A la Faculté des 
sciences sociales et politiques, deux 

orientations sont offertes: 
la psychologie générale; 

l'orientation scolaire et 
professionnelle, pour ceux qu'attire la 

pratique du conseil en matière de 
choix d'études et de carrières. 

Le Ier cycle comprend sept 
enseignements théoriques obligatoires 

(psychologie expérimentale, 
psychologie de l'enfant, 

psychophysiologie, psychologie de la 
personne et de son développement, 

psychosociologie clinique, 
psychologie différentielle, 

psychopathologie), des cours de 
méthodologie ef d'initiation aux 

techniques psychologiques, un travail 
personne! (mémoire) et des 

enseignements à choix. 

Les étudiantEs se destinant à 
l'enseignement secondaire peuvent 

dans le cadre de la Faculté des SSP 
préparer un certificat d'histoire ou 
choisir d'étudier une discipline en 

Faculté des lettres. 
Informations plus précises 

auprès du conseiller aux études. 

Ï H 1 E R C Y C L E 

• 

I R E A N N É E 

• G r o u p e I. S e p t e n s e i g n e m e n t s o b l i g a t o i r e s : 

Psychologie expérimentale • Psychologie de l'enfant • Psychologie de la 
personne et de son développement • Psychophysiologie • Méthodologie 
en psychologie I * Statistique I • Travaux pratiques l. 

• G r o u p e 11. T r o i s c o u r s à c h o i s i r p a r m i : 

les e n s e i g n e m e n t s d e 1 re a n n é e , s e l o n la l i s te p u b l i é e a n n u e l l e m e n t p a r la 

Facu l té . 

La p r e m i è r e a n n é e r é u s s i e tota l i se 6 0 c r é d i t s . 

2 E A N N É E 

• G r o u p e I. C i n q e n s e i g n e m e n t s o b l i g a t o i r e s : 

Psychologie différentielle • Introduction à la psychopathologie • Psychoso
ciologie clinique l • Méthodologie en psychologie II et travaux pratiques II 
• J mémoire de Ier cycle. 

• G r o u p e i l . T r o i s c o u r s à c h o i x : 

of fer ts p a r la Facu l té d e s S S P (à l ' exc lu s ion d e s e n s e i g n e m e n t s qu i f igu rent 

d a n s le p r o g r a m m e d e 2 e cyc le d e p s y c h o l o g i e ) , o u p l u s g é n é r a l e m e n t 

p a r l ' U n i v e r s i t é d e L a u s a n n e . 

La deuxième année réussie totalise 60 crédits. 

2 E 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 

Le d e u x i è m e cyc le e s t c o m p o s é d ' u n ce r t i f i ca t p r i n c i p a l , 4 8 c r é d i t s , d e d e u x 

cer t i f icat s s e c o n d a i r e s , 2 x 2 4 c réd i t s , d ' u n m é m o i r e o u d ' u n e r e c h e r c h e d e 

l icence, 2 4 c r é d i t s , s o i t un total d e 1 2 0 c r é d i t s . 

L 'étudiantE c h o i s i t un c e r t i f i c a t p r i n c i p a l d a n s b l i s te s u i v a n t e : 

Fondements de la psychologie • Psychologie du développement • Psycholo
gie sociale • Psychologie et intervention en milieu scolaire. 
le cert i f icat p r i n c i p a l c o m p o r t e 8 e n s e i g n e m e n t s d o n t 6 c o u r s . 

Les ce r t i f icat s s e c o n d a i r e s compor tent l 'équ iva lent d e 4 e n s e i g n e m e n t s . 

En p r i n c i p e , ie p r e m i e r cer t i f icat s e c o n d a i r e por te é g a l e m e n t s u r le d o m a i n e 

d e la p s y c h o l o g i e . U n e l i s te d e c e s cert i f icats est m i s e à jou r a n n u e l l e m e n t 

p a r la Facu l té . L 'étudiantE c h o i s i t s o n p r e m i e r cert i f icat s e c o n d a i r e d a n s cette 

l i s te . 

Le s e c o n d ce r t i f i ca t s e c o n d a i r e est c o m p o s é l ib rement , a v e c l 'accord d e la 

c o m m i s s i o n du p l a n d ' é t u d e s . Les e n s e i g n e m e n t s peuvent être c h o i s i s d a n s la 

Facul té, d a n s d ' a u t r e s facul tés d e l ' U N I L , d a n s d 'au t re s u n i v e r s i t é s , par t icu l iè 

rement à la Facul té d e p s y c h o l o g i e et d e s s c i e n c e s d e l 'éducat ion d e l ' U n i 

ve r s i té d e G e n è v e . 

M é m o i r e o u r e c h e r c h e d e l icence: le thème du m é m o i r e o u d e la recherche 

s e s i tue d a n s le d o m a i n e du cert i f icat p r i n c i p a l . Il es t c h o i s i p a r l 'étudiantE en 

a c c o r d a v e c d e u x e n s e i g n a n t E s . Le m é m o i r e o u la recherche est éva lué l o r s 

d ' u n e d é f e n s e o r a l e i n d i v i d u e l l e . Le m é m o i r e d e l icence est un t ravai l p e r s o n 

ne l , la recherche d e l icence peut être un t rava i l col lect i f . 
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

Psychologie: 
programme (suite) 

2E CYCLE 

LICENCE, OPT ION ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (OSP) 
Le deuxième cycle est composé d'un certificat principal, 4 8 crédits, de deux 
certificats secondaires, 2 x 2 4 crédits, et d'une recherche de licence, 24 cré
dits, soit un total de 1 2 0 crédits. 

Le contenu du certificat principal et du premier certificat secondaire est im
posé; il comporte des cours obligatoires dans le domaine spécifique de 
l'orientation scolaire et professionnelle, et quelques enseignements à choix. 
L'accent est mis sur les travaux pratiques de consultation qui ont lieu, sous su
pervision, dans le service de consultation de la Faculté sis en ville de Lausan
ne. 

Le second certificat secondaire est composé librement, avec l'accord de la 
commission du plan d'études. 

Recherche de licence: l'orientation spécifique et la désignation de la person
ne responsable font l'objet d'un contrat signé entre l'étudiantE et le professeur 
responsable de l'option OSP. La recherche de licence est évaluée lors d'une 
défense orale. 

Un stage d'un mois dans un service d'orientation scolaire et professionnelle 
ou dans un service apparenté est obligatoire. 

Sciences du spor t 
et de l 'éducation 
physique (SSEP) : 

programme 

E X A M E N P R E A L A B L E D ' A P T I T U D E S P H Y S I Q U E S 

Avant de commencer des études en sciences du sport et de l'éducation 
physique, les étudiantEs doivent se soumettre à un examen préalable 
d'aptitudes physiques organisé en septembre. Celui-ci comporte 6 branches 
(éducation du mouvement, roller in line, natation - plongeon, gymnastique aux 
agrès, jeux, athlétisme). En cas d'échec l'étudiantE ne peut pas commencer les 
études en sciences du sport. 

1ER CYCLE 

Cours obligatoires 

1 . Sciences de base : 5 cours: Anafomie • Physiologie • Activités physiques et 
santé • Psychologie de l'enfant • Sociologie générale. 

2. Théorie des SSEP: 4 cours: Education physique et sport : politique et 
institutions I • Théorie de l'entraînement ! • Mouvement et apprentissage I • 
Communication. 

3. Activités physiques et sportives: 7 cours. Education du mouvement • 
Fondamentaux du jeu • Habiletés motrices • Agrès • Natation • Camp 
mulfiglisse • Volleyball ou football. 
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

Sciences du spor t p. 
et de l 'éducation 

h A, 

physique (suite) ç*i 

La licence ès sciences du sport et 
éducation physique, mention 

enseignement, vise à apporter au 
candidat à la profession de maître 

d'éducation physique les bases 
théoriques, techniques et pratiques 
qu 'il doit posséder pour gérer une 

matière d'enseignement très 
particulière puisqu'elle traite du corps. 

L'année de propédeufîque comporte 
des enseignements généraux ef un 
échantillon d'activités physiques ef 

sportives (APS). Elle est commune à 
toutes les licences SSEP. 

Le deuxième cycle comporte des 
enseignements obligatoires (en accord 

avec les Ordonnances fédérales 
régissant la formation des maîtres 

d'éducation physique ) et des enseigne
ments à choix, en particulier dans les 

activités physiques et sportives. 

Une autre matière pouvant être 
enseignée dans les écoles officielles 

doit être suivie en parallèle si 
l'étudiantE veut accéder à la formation 

pédagogique postgrade qui 
l'habilitera à enseigner. Le deuxième 

cycle se conclut par un mémoire. 

La licence en SSEP est composée de 
certificats choisis en vue d'un objectif 

professionnel particulier, par exemple: 
entraînement et performance, 
éducation à la santé, activités 

physiques adaptées, journalisme, 
administration sportive. 

• „ 

1 

mm 

fil 

• :r 

1 'V 

2 E C Y C L E 

LICENCE S S E P , M E N T I O N ENSEIGNEMENT 

1 . S c i e n c e s d e b a s e ( 3 9 c r é d i t s ) . 

S e p t c o u r s o b l i g a t o i r e s : 

Sport et santé • Biologie et Biomécanique des activités physiques • 
Psychophysiologie • Psychologie de la personne et de son développement 
• Psychologie du sport et de l'éducation physique • Pédagogie du sport et 
de l'éducation physique • Histoire du sport et de l'éducation physique. 

2 . T h é o r i e d e s S S E P ( 9 c r é d i t s ) . 

T r o i s c o u r s o b l i g a t o i r e s : 

Education physique et sport: politique et institutions II * Théorie de 
l'entraînement II • Apprentissage et contrôle moteur II • Entraînement et 
performance. 

3 . A c t i v i t é s p h y s i q u e s e t s p o r t i v e s ( 4 2 c r é d i t s ) . 

D o u z e c o u r s o b l i g a t o i r e s • C i n q c o u r s à c h o i x . 

4 . A u t r e b r a n c h e d ' e n s e i g n e m e n t ( 6 0 c r é d i t s ) . 

U n e d i s c i p l i n e d ' e n s e i g n e m e n t , d i s p e n s é e d a n s les é c o l e s o f f i c i e l l e s , aut re 

q u e l 'éducat ion p h y s i q u e . Peut être c h o i s i e e n Faculté d e s lettres, e n Facu l té 

d e s s c i e n c e s ou en Facu l té d e s S S P (cert i f icat d ' h i s t o i r e o u d e p s y c h o l o g i e ) . 

5 . U n m é m o i r e d e l icence ( 3 0 c r é d i t s ) . 

LICENCE S S E P 

Le p r o g r a m m e d e 2 è m e cyc le é t a n t fortement p e r s o n n a l i s é , le s é t u d i a n t E s 

s o u m e t t e n t à l ' a v a n c e l e u r p r o j e t d ' é t u d e s a u c o n s e i l l e r a u x é t u d e s . 

1 . D e u x ce r t i f i ca t s o b l i g a t o i r e s ( 3 0 c r é d i t s c h a c u n ) : 

Méthodologie de la recherche • Théorie et pratique des APS. 

2. T r o i s ce r t i f icat s à c h o i x ( 3 0 c r é d i t s c h a c u n ) : 

Eléments de psychologie • Sciences sociales • Biologie des activités 
physiques * Communication et journalisme • Entraînement sportif et 
performance motrice • Education et motricité • Activités physiques 
adaptées • Certificat libre. 

3 . U n m é m o i r e d e l icence ( 3 0 c r é d i t s ) . 

Les e n s e i g n e m e n t s p o u r la l icence S S E P ne s o n t p a s tous d o n n é s à l ' U n i v e r s i t é 

d e L a u s a n n e par la Facu l té d e s S S P : cette v o i e d ' é t u d e s e m p r u n t e d e s 

e n s e i g n e m e n t s à la Facu l té d e m é d e c i n e d e l ' U N I L ( P h y s i o l o g i e , 

N e u r o s c i e n c e s ) , a u x U n i v e r s i t é s d e N e u c h à t e ! et F r i b o u r g ( C o m m u n i c a t i o n et 

j o u r n a l i s m e ) , a i n s i q u ' à l ' U n i v e r s i t é d e F r a n c h e - C o m t é à B e s a n ç o n 

[Ent ra înement spo r t i f , E d u c a t i o n et mot r ic i té , Act iv i tés p h y s i q u e s a d a p t é e s ) . 
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

Formations 
post-licence 

et postgrades 
Diplôme en psychologie 

Diplôme en psychologie, 
option orientation scolaire 

et professionnelle (OSP) 

DEA, DES 

F o r m a t i o n s d o c t o r a l e s • 

Destiné principalement aux licenciéEs en psychologie ayant déjà une activité 
professionnelle, le diplôme en psychologie leur offre la possibilité d'une réflexion 
collective sur leur pratique, grâce à un cours-séminaire où les expériences indivi
duelles peuvent être confrontées et analysées, avec l'aide d'unE enseignanîE. En 
complément peuvent être également suivis des enseignements organisés conjoin
tement par la Faculté et par l'Association vaudoise des psychologues. 
• Programme:! mémoire écrit, avec défense orale, participation active à un sémi

naire de réflexion et de discussion sur différents aspects de la pratique profession
nelle, ou suivi d'un enseignement régulier de 2 E cycle (ou un enseignement post
grade jugé équivalent); participation active à un enseignement postgrade en 
psychologie totalisant 2 5 heures au moins (de tels enseignements sont notamment 
dispensés par les universités et les associations professionnelles de psychologues); 
stages professionnels d'une durée cumulée équivalente à un travail à plein temps 
de 6 mois au moins. 

Les titulaires d'une licence en psychologie, option orientation scolaire et pro
fessionnelle (OSP), peuvent poursuivre leur formation dans cette même spécia
lisation, pour l'obtention d'un diplôme; l'admission de titulaires d'autres li
cences est soumise à des conditions particulières: 
• programme d'études complémentaire pour les titulaires d'une autre licence en psy

chologie d'une université romande; 
• admission sur dossier pour tous les licenciés d'autres disciplines et pour les titu

laires d'un diplôme de conseiller en orientation reconnu par l'OFIAMT, avec pro
gramme particulier de licence en psychologie, option orientation scolaire et pro
fessionnelle, avant d'aborder la préparation du diplôme. 

La préparation du diplôme comprend un stage de 1 2 mois à plein temps. 

Des études postgrades (bac+5) organisées aux plans lémanique ou romand 
et débouchant sur des diplômes (DES ou DEA) sont offertes aux éîudianîEs dé
sireux de se perfectionner en sciences politiques et sociales. 
• Diplôme de spécialisation postgrade de Suisse occidentale (DEA) en ethnologie 

et anthropologie 
• Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en psychosocîologie clinique: 

«Identité, lien social et changement», sous la responsabilité du prof. Nicolas Duruz 
• Diplôme d'études approfondies en science politique 
• Diplôme d'études approfondies en sociologie 
• Diplôme européen d'études avancées en psychologie sociale, sous la responsabilité 

du prof. Jean-Claude Deschamps 
• Diplôme d'études approfondies interuniversitaire en études genre 
• Certificat d'études postgrades «Politiques de l'enseignement supérieur et de la 

recherche», en collaboration avec l'EPFL et l'Université de Berne et sous la coordi
nation du prof, assistant Jean-Philippe Leresche 

Associée à d'autres universités romandes, la Faculté des SSP entend dévelop
per ses capacités d'encadrement des études de 3 e cycle. En octobre 1998 a 
débuté "L'Ecole doctorale sur la politique suisse et comparée" en collaboration 
avec les Universités de Berne, Genève, Zurich et l'IDHEAP (Institut des hautes 
études en administration publique), financée par le FNRS (programme priori
taire «Demain la Suisse»). La Faculté des sciences sociales et politiques est par 
ailleurs associée aux activités des commissions de 3ème cycle de Suisse occi
dentale en science politique et en sociologie. 
La Faculté délivre des doctorats en psychologie, en sciences politiques, en 
sciences sociales et en sciences du sport et de l'éducation physique. 

m 
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

Ins t i tuts et centres ! 
spécialisés 

8 instituts 
et 1 département I V 

fr 

C: : 
J. I •. 

i n 
an 

L'ensemble des professeurEs, maîtres d'enseignement, maîtres d'enseignement 
et de recherche, maTtres-assïstantEs et assistantEs sont rattachés à huit instituts 
dont l'existence est liée moins à l'enseignement qu'à fa recherche: Institut 
d'anthropologie et de sociologie (IAS), Institut d'études politiques et interna
tionales (IEPI), Institut de mathématiques appliquées (IMA), Institut de psy
chologie (IP), Institut d'histoire sociale (IHS), Institut de sociologie des com
munications de masse (ISCM), Institut des sciences sociales et pédagogiques 
(ISSP), Institut des sciences du sport et de l'éducation physique (iSSEP). Cha
cun de ces instituts doit son identité aux recherches théoriques et empiriques 
qui correspondent à des domaines de compétences spécifiques, notamment 
sur le plan romand, comme par exemple: politique suisse et relations interna
tionales pour l'IEPI, sociologie des médias et des techniques pour l'ISCM, 
chômage, déviance sociale et éducation pour l'ISSP, anthropologie culturelle, 
théorie sociologique et stratification sociale pour l'IAS, psychologie de la 
santé, psychologie scolaire, orientation scolaire et professionnelle, mise au 
point de tests pour l'IP, logique pour l'IMA, histoire et sociologie politique pour 
l'IHES, fédéralisme et identité nationale pour l'ISP, statut et pratique des activi
tés physiques et sportives pour i'ISSEP, etc. Le département de science poli
tique réunit l'IEPI et l'IHES; le département de psychologie sociale réunit des 
enseignants de l'IP et de l'ISSP. 

6 centres Spécialisés f-a Faculté des SSP offre par ailleurs aux enseignantEs et étudiantEs, parfois 
J',"- même à un public non universitaire, les services de plusieurs centres spécialî-

ses: 
• 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 étudiantEs 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 étudiantEs avancés en psychologie d'acquérir une formation profes
sionnelle pratique, sous lo supervision d'une équipe de collaborateurs qualifiés. 
Une clientèle d'enfants, de jeunes et d'adultes ainsi que leur famille y a accès à 
des formes modernes de conseil psychologique et de consultation. L'accès aux tra
vaux pratiques de consultation est strictement réservé aux étudiantEs en psycholo
gie 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 étudiantEs et psychologues spécialiséEs, propose un grand choix de tests psy
chologiques et psychotechniques, ainsi que les outils auxiliaires à leur utilisation 
[manuels, étalonnages, barèmes, etc.). 
Trois salles d'ordinateurs partagées avec les Facultés de lettres et de théologie 
sont à la disposition des étudiantEs pour s'initier à l'informatique et mettre en page 
leurs travaux personnels par traitement de texte. 
L'Unité d'enseignement et de recherche en activités physiques et sportives 
(UERAPS) offre un enseignement diversifié de techniques et d'expressions corpo
relles en vue d'une compréhension intelligente de l'ensemble des pratiques d'édu
cation, de conseil et d'entraînement des activités physiques et sportives. 

m 
f-

i 
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

Perspectives 
professionnelles 

Sciences politiques 
et sciences sociales 

Psychologie 

Sciences du sport et de 
l'éducation physique 

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 
Ecoles publiques et privées, p. ex. enseignement de l'histoire et d'une autre branche 
ORIENTATION SCIENCES POLITIQUES: 
Information écrite et audiovisuelle (stage de 2 ans permettant l'inscription au registre 
professionnel - RP) 
Diplomatie (concours organisé par le Département fédéral des affaires étrangères) 
Secteur privé, p. ex. gestion du personnel, banque, assurance, planification, publicité ORIENTATION SCIENCES SOCIALES: 
Travail social 
Education spécialisée -
Enquêtes sociologiques 

-Coopératïomtechniquê ~ . 

Ecoles et administrations publiques, p. ex. conseil en orientation scolaire et profession
nelle psychologie scolaire, psychologie de la circulation routière, enseignement de la 
psychologie et ci'une autre branche . . . - • - ^ 
Hôpitaux, services de santé,**institutions à caractère médico-social 
Entreprises, p. ex. psychologie du travail, sélection de personnel, formation des adultes 

• à divers "niveaux - • * " " " " - ! ' * • "" ' *~" 
Cabinets privés: conseil et .psychothérapie,-après une formation continuée au-delà de lajiç'. 

'Ecoles publiques et privées, p. ex.'* enseignement de l'éducation physique et d'une autre 
branche;, t . ' 1 - - .>„ ^ ~\" * * *~ , r 'JZJ'^l ' ~"' '• 
Entreprises privées, p ex. enseignement des activités physiques dans le cadre d'une en-

'treprise? pjganisatio-n et -gestipp Ijes parhps' '' f - i f i ? », „ ' Z ' - . l - l I I 
"Centrés de rééducation " * ^ ̂ . ( 

^ Associations sporïïves: entraînement gestfbfif cb'hs;etl,̂ ;̂ mmunjcàti)an,: .V."^'* ' , p -

Tous les deux ans, l'Office fédéral de la statistique mène en cof 
laboratian avec l'ASQIJ (Association suisse pour l'onentotion uni
versitaire) une enquête auprès de tous h jeunes diplômés des 
hautes écoles suisses. En 1999, un questionnaire a été envoyé 
à près ée 12'QOO personnes; le taux de réponses a été ée 
57%. L'enquête ne reflète pas l'orientation professionnelle défi-
mtive ées diplômés, mais leur situation une année après la lin 
des études. 

Le tableau ckontre montre la répartition des diplômés universi
taires dons les différents seâeuts professionnels, un an après 
l'obtention de leur grade Cette répartition est donnée en pour
centages et doit être lue ligne par ligne, c'est-à-dire voie de for
mation par voie de formation. 

Les personnes intéressées peuvent obtenir le rapport complet auprès 
de l'Office fédéral de la statistique à Neuchâte! (032/713 60 60). 

Théologie 

Droit 

"Police scientifique et criminologie 

Géographie 

Lettres (avec langue en branche principale} 

Lettres (sans langue en branche principale) 

Economie politique 

Gestion, management 

Informatique de gestion 

^Sciences actuarielles 

Sciences sociales 

Psychologie 

Sciences politiques 

Education physique 
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10.4 2.6 1.3 2.6 1.3 1.3 1.3 2.6 75.3 1.3 

8.8 0.6 60.3 0.7 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.8 8.7 2.9 0.8 1.6 0.2 0.3 1.4 10.3 0.1 1.2 0.3 

20.6 11.8 5.9 2.9 5.9 52.9 

"4 18.8 21 2.2 0.7 1.4 0.7 3.6 5.1 0.7 6.5 2.2 1.4 2.2 3.6 5.8 20.3 2.9 0.7 

15.0 52.1 0.6 7.7 5.2 0.6 0.6 0.3 3.1 0.3 0.6 1.5 0.9 1.2 3.7 4.3 0.3 0.9 0.9 

17.7 25.7 0.3 12.3 14.9 0.3 0.9 0.3 5.7 0.3 0.6 1.4 1.7 0.3 3.7 10.6 3.1 0.3 

1 23.8 0.7 2 1.4 8.2 25.2 2.7 3.4 6.1 1.4 1.4 10.9 11.6 1.4 

1 4.5 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 12 30.5 15.3 4.1 15.9 0.6 0.2 10.2 3.9 0.6 

i 6.8 6.8 15.3 6.8 Î5.6 16.9 6.8 5.1 

( 20 6.7 6.7 40 26.7 

23.6 2.8 8.3 1.4 16.7 9.7 6.9 5.6 5.6 2.8 4.2 6.9 4.2 1.4 

16.9 3.0 0.3 0.6 0.3 20.8 16 17.2 3 4.8 2.1 2.7 0.6 0.3 2.4 7.8 0.9 0.3 

18.5 1.5 9.2 1.5 3.1 4.6 15.4 1.5 9.2 1.5 1.5 12.3 13.8 3.1 3.1 

88.6 4.3 2.9 1.4 1.4 1.4 

_ 4 
' Voies d'étude mentionnées avec ce signe: tes effectifs étant faibles, nous avons considéré plusieurs années statistiques. 
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Enseignements fc 
de 1 r e année 

•wi 

En première année, 
les cours s'organisent par 

année académique et 
non par semestre 
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H 
t 
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SCIENCES POLITIQUES, SCIENCES SOCIALES, PSYCHOLOGIE, 
SCIENCES DU SPORT ET DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ! 

Anatomie Beat Riederer, pas & 2C 
Peter Clarke, mer 

Anthropologie culturelle et sociale 1 Mondher Kïlani, po 2C 1 S 
Séverine Rey, sup 1 S Concepts de base de science po itique Dietmar Braun, po 2 C 2 S 

Institutions politiques et analyse constitutionnelle Bernard Voutat, pe 2C 
comparée 

Histoire des idées politiques 1 
E.W. Maeder, sup H 2C 

Histoire des idées politiques 1 Biancamaria Fontana, po E 2C 2 S 
Histoire des idées politiques 1 Adrien de Kalbermatten, sup H 2 S 

Histoire et sciences sociales 1 
Etienne Hofmann, pe 2C 2 S 

Histoire internationale contemporaine 1 
Jean Batou, po & 2 C 2 S 
Sébastien Guex, pat 

Introduction à la sociologie politique Patrick Hassenteufel, pi 2C 
Introduction à la sociologie politique Philippe Gottraux, sup 2 S 
introduction à la recherche sociologique Ariette Mottaz Baran, mer 2 C 2 S 
Mathématiques pour les sciences humaines 1 Henri Volken, po 2 C 2 T P 
Méthodologie en psychologie 1 Samuel Berthoud, mer 2C 
Notions et principes généraux du droit Guy Mustaki, pe 2C 
Physiologie Eric Raddatz, sup H 2C 

Françoise Schenk, pas 

LU 

Politique et action sociales 1 René Knusel, sup 2C Politique et action sociales 1 
Geneviève Corajoud, po 2 S 

Psychologie de la personne François Gaillard, po 2C 
et de son développement 
Psychologie de l'enfant Claude Voelin, po 2C 
Psychologie expérimentale 1 Rémy Droz, po 2C 
Psychophysiologie Catherine Brandner H 2C 

Françoise Schenk, pas E 

Sociologie générale 1 
Giovanni Busino, po 2 C 2 S 

Sociologie générale 1 
René Levy, pas 2C 2 S 

Statistique 1 pour étudiantEs en psychologie J.-Philippe Antonietti, ma 2C 
Statistique 1 pour étudiantEs en sciences André Berchtold, ma 2 C 2 TP 
politiques et en sciences sociales 
Travaux pratiques en psychologie 1 Samuel Berthoud, mer 2 TP 

J. Philippe Antonietti, ma 

Cours ouverts uniquement aux 
étudiants en sciences du sport et de 

l'éducation physique 

SCIENCES DU SPORT ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE 
Théorie SSEP 

Activités physiques et santé 
Education physique et sport: politique et institutions 
Théorie de l'entraînement I 
Apprentissage et contrôle moteur I 
Communication 

1 C 1 S 
1 C 
1 C 
1 C 
I c 

Activités physiques et sportives 

Habiletés motrices de base • Education du mouvement • Fondamentaux du jeux • Agrès 
Natation • Volleyball ou football • Camp mulfïglisse 
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

COURS G E N E R A U X 

Anglais pour les sciences sociales 

Economie politique 
Economie politique: cours d'appoint 
Etudes genre: concepts et théories 
Figure de l'idiot 

Introduction à l'informatique 

Jeannette Regan & H ou E 4 S 
Pameia Buhayer 
Pascal Bridel, po H+E 3 C 
Roberto Baranzini, ma H+E 2 C 
Patricia Roux, pat H+E 2 C 2 S 
Véronique Mauron Layaz & H+E 2 S 
Claire de Ribaupierre 
Jean-Pierre Muller, informaticien H 3 S 

I N S T I T U T D 'E TUDES POL I T IQUES ET I N T E R N A T I O N A L E S 

Analyse de données quantitatives en science Florence Passy, ma H+E 2C 
politique 
Vie politique et analyse constitutionnelle comparée Vacat H+E 2C 
Histoire des idées po itiques II Biancamaria Fontana, po E 4 C 2 S 
Institutions politiques comparées Michel Offerlé, pi 

LU 2 C 
Institutions politiques comparées Florence Passy, ma E 4 S 
La Chine ou XXe siècle: mutations sociales et Erik W . Maeder, ce 

LU 4 C 
politiques 
Politiques publiques bannis Papadopoulos, po H 4 C 4 S 
Politique suisse bannis Papadopoulos, po E 2C 2 S 
Politique suisse Jean-Philippe Leresche, pat E 2 S 
Relations internationales 1 Pierre de Senarclens, po E 2 C 4 S 
Relations internationales II Pierre de Senarclens, po H 4 C 4 S 
Systèmes politiques comparés Mounia Bennanï-Chraïbï, pat H 4 C 2 S 
pays du Tiers Monde 

LU 2 S 
Systèmes politiques comparés Dietmar Braun, po E 4 C 
pays occidentaux Jean-Philippe Leresche, pat H 2 S 
Appareils d'Etat dans le Tiers Monde Chahrokh Vaziri, pd H+E 2C 
L'Etat en Afrique noire Makîta Kasongo Ngoy, pd H 2C 
Partis politiques comparés au Maghreb Moncef D|azïri, pd H 4 C 

I N S T I T U T D 'H ISTOIRE SOCIALE 

Histoire internationale contemporaine II Jean Bafou, po 
Eléments de théorie de la politique M.-CL Coloz-Tschopp, pd 
Histoire des idées politiques en Chine ancienne Erik W. Moeder, pd 
Histoire économique Sébastien Guex, pat 
Histoire extra-européenne Boudo Etemad, pe 

Histoire et sciences sociales Giovanni Haver, ass 

H 4 C 4 S 
H 2 C 
H 4 C 
H+E 2 S 
H 2C 
E 2 x 2 S 
H 4 S 

I N S T I T U T D 'ANTHROPOLOGIE ET DE SOCIOLOGIE 

Anthropologie culturelle et sociale: recherche Gérold Berthoud, po H 4 C 
E 2 TP 

Anthropologie culturelle et sociale: théorie Gérald Berthoud, po 

I I I 2 C 2 S Anthropologie culturelle et sociale: théorie 
Severino Ngoenha, sup 

LU 2C 
Anthropologie culturelle et sociale ilario Rossï, sup H 2 C 
thèmes spécifiques Suzanne Chappaz, sup 

1 I I 2 C 
Histoire de l'analyse sociologique Giovanni Busino, po 

11 L 4 C 2 S 
Instruments de la recherche en sciences sociales Ariette Moftoz Baran, mer H 4 C 

E 4 S 
Méthodologie en sciences sociales René Knùsel, pat E 4 C 4 S 
Pensée africaine Severino E Ngoenha, pd E 2 C 
Sociologie des migrations Rosita Fibbi, pd 

111 2 C 
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

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 ( s u i t e ) JL " 

Le développement de la communication au Francesca Frascarolo, pd E 2C 
sein de la famille 
Analyse de données psychologiques Roland Capel, mer E 2 C 2 TP 
Analyse de contenu Rémy Droz, po H 4 TP 
Développements récents en orientation Christine Tremolières-Revuz E 2C 
Evaluation psychologique Roland Capel, mer H 2 C 2 TP 
Consultations en conseil et orientation Jean-Pierre Dauwalder, po H+E 4 TP 
(examen d'enfants, d'adolescents et d'adultes) Christine Tremolières-Revuz, pe 

& collaborateurs 
pe 

Consultations de l'enfant et de l'adolescent François Gaillard, po H+E 8 TP 
Evelyne Chardonnens, me 

Formation professionnelle Maurice Dirren, ce E 2C 
Gérontologie psychosociale Eliane Christen, pe H 4 C 
Histoire de la psychologie Samuel Berthoud, mer H 2C 
Histoire des idées en psychologie Samuel Berthoud, pd 

LU
 2 C 

Initiation aux consultations Jean-Pierre Dauwalder, po i î, H 2C 
vacat, ma 

Interventions cognïtivo-comporfementales Jean-Pierre Dauwalder, po H 4 C 
introduction à ia didactique des mathématiques François Conne, pd H+E 2C 
Introduction à la psychopathologie Nicolas Duruz, po H 4 C 
L'entretien psychologique Nicolas Duruz, po E 2C 

Christian Brokatzky, ass E 3 TP 
& Michèle Gennart, ass. 

Les maladies du vieillissement Eliane Christen, pe & E 2C 
Françoise Schenk, pas 

L'intervention psychologique en milieu scolaire Evelyne Chardonnens, me E 4 C 
L'intervention systémique Nicolas Duruz, po E 2 C 
La psychologie de l'attachement Biaise Pierrehumbert, pd E 2C 
Méthodes d'observation et de recherche Yves de Roten, pd 

LU
 2C 

en psychothérapie 
Méthodologie en psychologie II Samuel Berthoud, mer H 2C 

Chantai Piot-Ziegler, ma E 2C 
Orientation et gestion de réseaux Christine Tremolières-Revuz, peH 2C 
Orientation scolaire vacat H 2 C 
Psychologie des difficultés scolaires François Gaillard, po E 4 C 
Psychologie générale Samuel Berthoud, mer H+E 2 S 
Psychologie génétique Rémy Droz, po E 2 TP 
Psychologie différentielle Jean-Pierre Dauwalder, po E 4 C 
Psychologie du conseil et de l'orientation Jean-Pierre Dauwalder, po H 

c 

4 C 
A C 

Psychologie du développement B Claude Voelin, po 
c 
E 

4 - O 

4 C 
Psychologie du développement Claude Voelin, po H+E 2 S 
Problèmes actuels de la psychologie Rémy Droz, po H 4 C 
Psychosociologie clinique: questions générales Pierre Moessînger, sup H 4 C 
Psychosociologie clinique: approches pratiques Michèle Grossen, po E 2 C 4 S 
Psychologie projective enfant Florence Meyer, me E 4 C 
Réhabilitation psycho-sociale François Grasset, pd E 2C 
Santé et migrations Jean-Clcude Métraux, pd H+E 2 C 
Séminaire de cas et projets vacat H+E 2 S 
Travaux pratiques en psychologie II Chantai Piot-Ziegler, ma H+E 2 TP 
Séminaire interdisciplinaire de gérontologie Eliane Christen, pe E 2 S 
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET P O U 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 e 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 

Mathématiques pour ies sciences humaines II 
Modèles mathématiques en sciences humaines 

Statistique II 
Histoire de la logique 

Henri Volken, po 
Henri Volken, po 
Jean Philippe Antoniettî, ma 
André Berchtold, ma 
James Gasser, pd 

H+E 2 C 2 TP 
E 2 C 2 TP 

H+E 2 C 1 TP 
H+E 2C 

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

Concepts de sociologie Jean-Yves Pidoux, pat H 4 C 2 S 
Etudes genre: thèmes spécifiques Vacat E 2 C 4 S 
Sociologie de l'image Jean-Pierre Keller, pe H 2C 

H+E 2 S 
Sociologie de la communication et de la culture Paul Beaud, po 

LU 2C 
H+E 2 S 

Sociologie des médias Paul Beaud, po H 4C 
H+E 2 S 

Sociologie du spectacle Jean-Yves Pidoux, pat 

LU 2 C 4 S 
Sociologie du travail Fr. Messant-Laurent, pas H 2 C 4 S 
Sociologie des sciences et des techniques * Franco Panese, pat H 4 C 2 S 

LU
 2S 

* en collaboration avec la Faculté des sciences 

1 I N S T I T U T D E S S C I E N C E S S O C I A L E S E T P É D A G O G I Q U E S 
y ... 

Apprentissage et formation dans une André Petitat, po H 4 C 4 S 
perspective psychosociale 
Approche sociologique des politiques de André Petitat, po E 4 C 2 S 
formation 
Politique et action sociales II Geneviève Corajoud, po H+E 2 C 1 S 
Psychologie sociale, théorie Jean-Claude Deschamps, po 

LU 4 C 4 S 
Psychologie sociale recherche Jean-Claude Deschamps, po H 2C Psychologie sociale recherche Jean-Claude Deschamps, po 

H+E 2 S 
Recherche évaluative dans le champ du social Fr. Xavier Merrien, po H+E 2 S Recherche évaluative dans le champ du social Fr. Xavier Merrien, po 

H 4 C 
Sociologie comparée des Etats-providence Fr. Xavier Merrien, po E 4 C 2 S 
Les représentations sociales théories et méthodes Alain Clémence, mer H 4 C 4 S 

I N S T I T U T D E S S C I E N C E S D U S P O R T E T D E L ' E D U C A T I O N P H Y S I Q U E 

Sciences de base 
Psychologie du sport 2C 
Sport et santé 1 C 
Pédagogie du sport et de l'éducation physique E 2 C 
Histoire du sport et de l'éducation physique H 2 C 
Biologie et Biomécanique des activités physiques H 1 C 
Théorie SSEP 

Education physique et sport: politique et institutions 11 H 1 C 
Théorie de l'entraînement 11 E 1 C 
Apprentissage et contrôle moteur II E 1 C 
Entraînement et performance H+E 2 C 
Activités physiques et sportives 

Voir liste des cours auprès du secrétariat de l'UERAPS 
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E n s e i g n e m e n t s 
p o s t - l i c e n c e 

Le diplôme d'études approfondies 
en sociologie est une collaboration 

entre les 4 Universités romandes 
(Lausanne, Genève, Fribourg, 

Neuchâtel) 

i 

; : M A I T R I S E E S S C I E N C E S S O C I A L E S , ^ ; -

• ' ' ^ y r ' ^ E N S O C a O t O G l E : [.:/' ' ' : 

Réformer l'Etat social François Xavier Merrien, po H 2 
Théories et expériences internationales 
Entre information et savoir Gérald Berthoud, po H 2 
Enjeux sociaux, culturels et politiques 
Etude de la stratification sociale René Levy, pas E 2 
Enjeux et problèmes 
Valider les connaissances sociologiques Jean-Yves Pidoux, pat 

LU
 2 

Modules compacts de formation 

Séminaire résidentiel "Enigmes et découvertes" Jean-Yves Pidoux, pat E S 

Pour la Maîtrise ès sciences sociales, les coursy ̂ séminaires sont les mêmes que pour le DEA. 

D'autres enseignements sont offerts par l'Université de Genève, Neuchâtel, Fribourg et 

l'EPFL/IREC. 

Le diplôme d'études approfondies 
en science politique est 

organisé en collaboration avec 
le département de science politique 

de l'Université de Genève 

H l l 

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

D E A E N S C I E N C E P O L I T I Q U E v 

Séminaire général 

La gauche et la globalisation en Europe Dietmar Braun, po 
Olivier Gîraud, ass 

Jean-Philippe Leresche, pat 
Antoine Kernen, ass 

Jean Batou, po 

Philippe Gottraux, ma 
Philippe Gottraux, ma 

H 

Séminaires de spécialisation 

Politiques publiques régionales 
Les transitions à l'Est et au Sud 
Séminaire à option 

L'histoire comme source de validation/ 
contestation de l'ordre politique. 
Le XXe siècle a-t-il quelque chose à nous dire 2 
Séminaire de méthode 

Méthodes et pratiques de recherche qualitative 
Colloque de recherche 

Pour la Maîtrise ès sciences politiques, les cours/séminaires sont les mêmes que pour le 

DEA. D'autres enseignements sont offerts par l'Université de Genève. 

H+E 
H+E 

H 

H+E 
E 

Le DEA en ethnologie et 
anthropologie es! organisé 

en collaboration avec les Universités 
de Fribourg et de Neuchâtel 

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

O C C I D E N T A L E E N E T H N O L O G I E E T A N T H R O P O L O G I E 

H+E 1 C La magie de la culture : itinéraire d'un concept Mondher Kilani, po 
dans ia théorie et ia pratique anthropologiques Ellen Hertz Werro, ma 

Les autres enseignements sont donnés aux Universités de Neuchâtel et de Fribourg 

i'2S 
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p o s t - l i c e n c e 

le DEA en études genre est 
organisé en collaboration avec 

l'Université de Genève 
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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 ( S S P ) 

D I P L O M E D ' E T U D E S A P P R O F O N D I E S I N T E R U N I V E R S I T A I R E 

E N É T U D E S G E N R E 

Réflexions autour du concept de genre Lorena Parini, ce H 2 C 
Un droit neutre ? Perspectives de genre en droit Susan Emmenegger, ce H 2 C 
Rapports sociaux de sexe dans le travail François Messant-laurent, pas E 2 C 
et la famille Josette Coenen-Huther, mer 
Communication entre femmes et hommes Edith Siembek, mer E 2 C 

Les autres enseignements sont donnés à l'Université de Genève. 

Analyse psychosociale des pratiques Michèle Grossen, po H+E 2 S 
professionnelles 
Séminaire de réflexion : les savoirs des Pascal Vuadens, me H+E 
conseillers-ères en orientation face à leur 
pratique professionnelle 

Mil 

en 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 S P É C I A L I S É E S ( D E S S ) 

Analyse psychosociale des pratiques 
professionnelles 

Thème: Identité, lien social et changement. 
Sous la responsabilité du prof. Nicolas Duruz, po. 

Michèle Grossen, po H+E 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 1 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 

Adresses ut i les 
w w w - s s p . u n i l . c h 

Décanat 

À X P J I S U I T E r : 1 « * I l >- • * 

Wwv^p.uhil.çf? '. ~j 

Documen&trori disponible: 
- B fàgraiTisne dé's efiides»* ^ 

. ^ «ïlcxofre <$BS cows»* !
( ,' • : " 

'4 '": «D,escrip|if des enseignements11 

L»©ocuro90ialîoni 

M E S S E m 
Professeur Mondher Kilani, doyen BFSH2,1015 Lausanne 692 31 11 69231 15 

Professeure Geneviève Corajoud, vite-doyenne BFSH?, 1015 Lausanne 6923232 69231 15 

Professeure Michèle Grossen, vice-doyenne BFSH2,1015 Lausanne 6923287 69231 15 

M™ Roselîne Costaz Singh Virk, adjointe de Faculté BFSH2,1015 Lausanne 69231 05 69231 15 

Secrétariat du Décanat 
M M E CRISTINA FERRARI 

Cris1ina.hnvnWêssp.unil.è 

BFSH2,1015Lausanne 69231 00 69231 15 

Secrétariat des post-grades 
M M E ISABELLE VOUILLOZ 

Isabelle. Vouîlioz@àsp,unil.é 

BFSH2,1015 Lausanne 69231 14 69231 15 

Institut d'études politiques X j Professeur loannis Papadopoulos BFSH2,1015 Lausanne 69231 43 69231 45 
et internationales O H Secrétariat de l'Institut BFSH2,1015 Lausanne 69231 40 69231 45 

M R A E JUCNA BÉGUIN 

Institut d'histoire sociale Professeur Jean Batou, directeur BFSH2,1015 Lausanne 69231 61 69231 65 

Secrétariat de l'Institut 
M M B ANTOINETTE NADAL 

BFSH2,1015 Lausanne 69231 60 69231 65 

Institut de psychologie S Professeur François Gaillard, directeur BFSH2,1015 Lausanne 692 3264 692 3265 

Serrétariot de l'Institut BFSH2,1015 Lausanne 6923260 69232 65 
M ™ B L U E Î T E PROGIN 

Institut d'anthropologie 

et de sociologie 

Professeur Giovanni Busîno, directeur BFSH2,1015 Lausanne 69231 83 69231 85 

Secrétariat de l'Institut 
M ™ CARMEN EBER IE IN 

BFSH2,1015 Lausanne 69231 80 69231 85 

Institut de sociologie des 

communications de masse 

Professeur Paul Beaud, directeur BFSH2,1015 Lausanne 6923211 6923215 

Secrétariat de l'Institut 
N I ™ MIREILLE BOVEY 

BFSH2,1015 Lausanne 692 3210 6923215 

Institut des sciences sociales 

et pédagogiques 

Professeur Jean-Claude Deschamps, directeur BFSH2,1015 Lausanne 6923231 6923235 

Secrétariat de l'Institut 
M . ™ DOLORÈS CORTOLEZZÏS 

BFSH2,1015 Lausanne 6923230 6923235 

Institut de mathématiques 

appliquées 

Professeur Henri Volken, directeur BFSH2,1015 Lausanne 692 31 21 69231 25 

M. Jean-Philippe Antonietti, ma BFSH2,1015 Lausanne 69231 22 69231 25 

Institut des sciences du sport 

et de l'éducation physique 

Unité d'enseignement et de 

recherche en activités 

physiques et sportives 

Professeure Françoise Schenk, directrice BFSH2,1015 Lausanne 6925538 6925505 

M. Marco Astolfi, directeur Villa des Sports 69221 81 69221 55 

Secrétariat: M M E FRANCISCO GUE ÎSSAZ Villa des Sports 69221 80 69221 55 

BFSH2=Bâtiment des Facultés des sciences humaines N" 2 
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2000 - 2001 

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 S C I E N C E S 

É C O N O M I Q U E S 

H 

I 
JBB 

te 
I H 

C R É É E EN 1 9 1 1 , L'ECOLE D E S H E C EST L'UNE D E S SEPT FACULTÉS D E l 'UNIVERSITÉ D E 

LAUSANNE. ELLE EST UN LIEU D E FORMATION UNIVERSITAIRE D E HAUT NIVEAU CONSACRÉ 

AUX DISCIPLINES ÉCONOMIQUES COMPRISES DANS LE CADRE DU MANAGEMENT, D E LA 

FINANCE, D E L'ÉCONOMIE POLITIQUE, D E L'INFORMATIQUE D E GESTION ET D E S SCIENCES 

ACTUARIELLES. 

LE DOMAINE ÉCONOMIQUE DOIT ÊTRE ENTENDU AU SENS LARGE; IL ENGLOBE LES THÉO

RIES, LES POLITIQUES, LES STRATÉGIES, LES TECHNOLOGIES, LES INSTRUMENTS, LES MÉ

THODES ET LES MOYENS D E TOUTE NATURE CRÉÉS, DÉVELOPPÉS ET APPLIQUÉS PAR LES 

ACTEURS D E L'ÉCONOMIE, QUE CE SOIT À l'ÉCHELON MACROÉCONOMIQUE, À CELUI D E S 

SECTEURS, D E S ENTREPRISES PUBLIQUES OU PRIVÉES, COMME À CELUI D E L'INDIVIDU EN 

TANT QU'AGENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL. 

EN CE SENS, L'ECOLE D E S H E C FAIT FIGURE D'ECOLE D'ÉCONOMIE D E LANGUE FRANÇAI

S E EN S U I S S E , AU M Ê M E TITRE QUE L'ECOLE D E SAINT-GALL DANS LA PARTIE GERMA

NIQUE DU PAYS . D E RANG UNIVERSITAIRE, ELLE ENTRETIENT D'ÉTROITES RELATIONS AVEC LE 

MONDE ÉCONOMIQUE. 

SOUVENT D É N O M M É E H E C LAUSANNE, l'ECOLE A D E HAUTES AMBITIONS: AMBITION 

D E QUALITÉ ET D'EXIGENCES ACADÉMIQUES DANS LA FORMATION ET LA RECHERCHE, 

M A I S AUSSI AMBITION D'OFFRIR À LA COLLECTIVITÉ UNE G A M M E D E COURS ET D E PRO

GRAMMES QUI, SANS RIEN SACRIFIER AUX COURANTS D E LA MODE, SOIENT CONSTAMMENT 

ADAPTÉS AUX BESOINS CONTEMPORAINS. PARFAITEMENT INTÉGRÉE DANS LA RÉGION LÉ-

MANIQUE OÙ ELLE CONSTITUE LA VOIE UNIVERSITAIRE D E FORMATION EN SCIENCES ÉCO

NOMIQUES PAR EXCELLENCE, ELLE EST D E STATURE NATIONALE PAR SON RÉSEAU D E RELA

TIONS ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELLES. ELLE EST AUSSI UN CENTRE D E COMPÉTENCE 

À L'ÉCHELON INTERNATIONAL, GRÂCE AU RAYONNEMENT ET À LA QUALITÉ D E S E S PRESTA

TIONS, D E S E S PROFESSEURS ET D E S E S CHERCHEURS. LA GRANDE DIVERSITÉ D E S ORIGINES 

D E CEUX QUI Y TRAVAILLENT ET Y POURSUIVENT LEURS ÉTUDES LUI OUVRE D E S HORIZONS 

CULTURELS QUI DÉPASSENT LARGEMENT LES CADRES SUISSE ET EUROPÉEN. 
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Les programmes des cours de l'Ecole des HEC conduisent aux grades, diplômes et 
certificats suivants: 

Licences 
- en sciences économiques, menlion «économie politique3 

- en sciences économiques, mention «management» 
- en sciences actuarielles 
- en informatique de gestion 

Doctorats 
- en sciences économiques, mention «économie politique» 
- en sciences économiques, mention «finance» 
- en sciences économiques, mention «management» 
- en sciences actuarielles 
- en informatique de gestion 
- en administration publique, en collaboration avec l'IDHEAP 

Diplômes postgrades 
- Diplôme postgrade en management 

Master of Business Administration: MBA 
- Diplôme postgrade en sciences économiques 

Master of Science in Economies: MSE 
- Diplôme postgrade en informatique et organisation 

Master of Science in Business Information Systems: MB! 
- Diplôme postgrade en management international 

Master of Science in International Management: MIM 
- Diplôme postgrade en banque et finance 

Master of Science in Banking and Finance : MBF 
- Diplôme postgrade en économie et administration de la santé 
- Diplôme postgrade en gestion des technologies 

Master of Science in Management of Technology : MOT 

Certificats 
- Certificat d'études en management 
- Certificat d'études en management pour diplômés d'écoles d'hôtellerie ou de tourisme 

P l a n d ' é t u d e s a v e c • 
s y s t è m e d e c r é d i t s 

L'Ecole des HEC a introduit dons ses plans d'études, dès la 2ème année, le système de ia semestrialîsction des enseignements avec des examens à la fin de chacun des semestres d'hiver et d'été. 
t 

"durée des efudès,de"iicençe'o t'€caie.de;s:rHEÇ„ëst de quatre ahs-rnfnimumt Ces 
"études sqni diviséesepldéux'çfcles: * * t , ;V.«*" S ' *• "l l * " ' * " » * " ' / 
le;premier cycle correspond, à ^12p;.GT îts.^es^enseignêmexi!ss.de licence débutent 
parupè"-formation ae'JDase commune, a cqrqqtère'feuternèn^ 
s-'étejtd-.sur une anné ,̂- représente 60 crédifs.et p.. urî programme'̂ de .cours imposé., 
l e programmerez 6 ^ preroifC cycle^est dé-; 
fini'pqc chagué" orientation^te.premier, cycle équivaut-à, ùné'C^mT-ficençê.̂ Getebt; 
tèstotip'n'sh'est pas u|rfjrre; -maïs elle,permet.gn-ptiffïcuîtet: le-départ dans -des^pro-
*gcamfnés~d'éc|ahges"etl'accfeptatic|i,tde*projets-de ̂ tagejil/éc'rr^êmoire,.• * ; 
le;dëuxièmé"'cycleTest composé de. cours*àbligqïoiresl.et' de^cc^rs*q;optrbrï. les 
.étudies *poor Jpbterrïî^ ;conc|uïseRt è^aco^rfr'oLf pa l -ajX 
'moins ;2#0£ créehis compris* ceux: ~dù*.|3ré'm'ier p/cfe}é, chaque éxameti'l reussj *dans 
une^disâpiinè"donnantdroïttfu nonjore-de^kêérts] préyûlpaf*^^oc^û'^'me de^eng1; 

icunetdês^^ 
tvidoéllë; i'étùdfant ri"jssiv.paŝ spwm fê lâ'îun< p^bgrarpïhe nue^?^ posé^èj* a «nëlsérié 
d%xarpèns déteemin.ee". Cependant un. •systèfhë- dé. conditions r̂écejquises ̂  garantit, 
, que^eŝ cpwrs 'tlé "base; Sorït suivis ©^ptle^-^burs^qncés^ cbcrespondcm'Cï.V; ̂  e 
l q . durée mgxïm^e^ "p^'^eaxiême/É^rcfe;^de'Six ans;.*. 

http://in.ee
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Doctorat 

1 1 t t 
Diplômes postgrades: MBA, MIM, MBF, MSE, MBI, Diplôme en économie et 

administration de la santé, MOT 

1 1 
Licence en 
sciences 

économiques 
(mention management) 

Licence en 
sciences 

économiques 
(million êcxDfJornîe pol.) 

Licence en 
informatique de 

gestion 

Licence en 
sciences 

actuarielles 

MANAGEMENT ECONOMIE 
POLITIQUE 

INFORMATIQUE 
DE GESTION 

SCIENCES 
ACTUARIELLES 

Cours obligatoires 
et cours à option 

(180 crédits) 
Cours obligatoires 
ei cours à option 

(180 crédits) 
Cours obligatoires 
et cours à option 

(180 crédits) 
Cours obligatoires 
et cours à option 

(180 crédits) 

; ^-¥*. t - 4 . % ^ a m e n s J i * âCï*' 
" * * Choix d'une des 3 orientations \, / : 

Année propédeutique 
Cours obligatoires (60 crédits) 

Année propédeufîque 
Cours obligatoires 

(60 crédits) 

: ; r 3 t f 
ECONgMfJOLITIQUE„ 
K5RM^GU1 DÉ GËSTI6 

* ^ , 

* Z ! l '"' " -̂ SCIENCES' 

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 HEC. 

L'origine de l'enseignement des sciences actuarielles à HEC Lausanne remonte à 
1913. Cel 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 entreprises d'assurances, des institutions financières et des systèmes de 
prévoyance. Les mathématiques actuarielles constituent la partie essentielle des ensei
gnements. Elles sont complétées de cours de droit, d'économie, de gestion et d'infor
matique, permettant au futur actuaire de comprendre le cadre dans lequel se situera 
son activité. Les études de sciences actuarielles conviennent particulièrement aux por
teurs d'un baccalauréat ou d'une maturité scientifique. 

Le programme de l'orientation «Economie Politique» s'adresse d'abord à ceux qui 
veulent maîtriser l'approche économique, avant de l'appliquer aux problèmes de 
l'entreprise et de la gestion publique. En mettant dans un premier temps l'accent sur 
l'acquisition d'outils méthodologiques (théorie des jeux, modélisation du risque et de 
l'incertitude, organisation industrielle, statistique et économéîrie), ce programme dé
veloppe une maturité qui permet une utilisation créative des instruments. Celle-ci est 
encouragée dans la deuxième partie du programme à travers une large palette de 
cours spécialisés, tournés vers les applications. 
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Le management 
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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 direction et d'administration des entreprises comme des organisa
tions publiques. Si les enseignements théoriques représentent une part notable des 
programmes, ils sont appuyés par de nombreux cours d'analyse de cas réels, par des 
séminaires et des exercices tirés de la réalité et la possibilité de stages en entreprise. 
Le management, dans la conception de HEC Lausanne, demande donc un esprit 
d'analyse, une perception rationnelle et constructive des faits, ainsi qu'une capacité 
d'ouverture aux points de vue d'autrui. A sa volonté d'acquérir de solides bases théo
riques, l'étudiant doit ajouter une capacité de jugement fondée sur 1a compréhension 
de ia réalité et complétée par un goût pour la prise de décision et par un esprit d'en
treprise indispensable au management moderne. 

L'informatique U 
de gestion u 

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 une orientation à part entière à HEC Lausan
ne. Cette orientation est ouverte à ceux et celles qui souhaitent se former dans l'orga
nisation et l'informatique au sein des entreprises et des collectivités publiques et pri
vées. Une telle formation se veut à la fois professionnelle, par la capacité de 
concevoir et d'utiliser des outils de travail, et académique, par la maîtrise scientifique 
des questions d'informatique appliquée à ia gestion des organisations humaines. 

l e pjan-cVétaçtes tavec système <fe crédits introduit une possibilité d e ^ n d i x jjçcruei 
-pourries éïuéïanfs,.] Rour'avoir -une"'Vue' compleff^des matières ..enseignées/qu'il 
S6qgisse!cfe-çb^ cours à option, -on se jpférera,: gourlchacyne 
des quatre GFienfa|ionsj- ati «Programme des,cours»;dësspages .suivantes., . f 

Etudes postgrades 

Etudes doctorales 

«3 

l à 

. > 4 

Ht 
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L'Ecole des HEC offre des études doctorales en économie politique, en management, 
en finance, en sciences actuarielles et en informatique de gestion. 
La voie vers le doctorat comprend deux étapes principales. 
La première, d'une durée d'un an, est représentée par la réussite d'un Master de 
l'Ecole ou d'un programme de même niveau d'exigence. 
La deuxième est caractérisée par une formation complémentaire adaptée au candidat 
et au domaine d'étude. Elle doit être élaborée avec le directeur ou le responsable de 
thèse. 
L'aboutissement des études doctorales se définît par la rédaction d'une thèse, étude 
approfondie et originale d'un sujet choisi. 
La commission doctorale, composée de cinq membres représentant les orientations 
de doctorat, se réunit régulièrement pour traiter les dossiers de candidatures et se pro
noncer sur leur recevabilité. 
HEC Lausanne encourage les chercheurs suisses ou étrangers qualifiés à entreprendre 
des études conduisant au titre de docteur. 
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Diplômes postgrades 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 Master of Business Adminisfration (MBA), pour des gradués universitaires ou 
d'Ecoles polytechniques, au bénéfice d'une expérience professionnelle et désireux 
d'acquérir une formation supérieure en gênerai management; 

• un Master of Science in International Management (MIM), pour des gradués en 
sciences économiques envisageant une carrière de premier plan dans le manage
ment international à la faveur d'une expérience académique et pratique, en Suisse 
et à l'étranger; 

• un Master of Science in Economies (MSE), pour des gradués en sciences écono
miques désirant approfondir et maîtriser les concepts et les techniques avancées de 
l'analyse économique; 

• un Master of Science in Business Information Systems (MBI), 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 informa
tique; 

• un Master of Science in Banking and Finance (MBF), pour des gradués en sciences 
économiques désirant étudier les développements les plus récents de la théorie fi
nancière et anticiper les défis que les spécialistes des domaines bancaires et finan
ciers devront relever dans le futur. 

• le Diplôme postgrade en "Management of Technology (MoT)" est un programme 
offert en commun avec l'EPFL. Il est destiné notamment à des économistes et à des 
ingénieurs qui souhaitent accroître leurs compétences en entrepreneurship et inno
vation par une approche interdisciplinaire de la création d'entreprise ef du lance
ment d'un nouveau produit ou service 

• un Diplôme postgrade en économie et administration de la santé. Son objectif pre
mier est de proposer un complément de formation universitaire en économie et ad
ministration de la santé à des diplômés universitaires exerçant une activité dans le 
domaine de la santé. Il offre également une postformation aux porteurs d'une licen
ce en sciences économiques, en sciences actuarielles, en sciences sociales et poli
tiques et aux docteurs en médecine. 

Certificats • L'Ecole délivre deux certificats. 
• un Certificat d'études en management, pour des licenciés d'autres facultés ou 

d'écoles polytechniques désirant, après l'obtention de leur licence ou de leur diplô
me, compléter leur formation de base par des connaissances générales en écono
mie et en gestion de l'entreprise; 

• un Certificat d'études en management pour diplômés d'écoles d'hôtellerie ou de 
tourisme, destiné aux diplômés de telles écoles, porteurs d'un baccalauréat ou 
d'une maturité, souhaitant inscrire leur formation dans le contexte plus large de la 
gestion des organisations et des entreprises dans l'économie et la société. 
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Départements M 
et ins t i tu ts m 

Le Département d'économétrie et 
d'économie politique (DEEP) 

Le Département de management 

L'Institut de sciences actuarielles (ISA) 

L'Institut de macroéconomie 
appliquée (Créa) 

L'Institut de gestion bancaire 
et financière (IGBF) 

L'Institut d'informatique et 
organisation (INFORGE) 

L'Institut Universitaire de 
Management International (IUMI) 3 

L'Institut d'Economie et de 
Management de la santé (IEMS) 

Les Unités d'enseignement £ 
et de recherche (UER) .[ 

Créé à l'automne 1983, le 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 ['efficacité des programmes d'études en économie politique à l'Ecole. 11 
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 économéfrie. 

Créé en 1996 sur la base d'unités déjà existantes, le Département de Management a pour but de 
coordonner les activités des divers enseignants-chercheurs intervenant dans les domaines couverts par la 
direction et l'administration des organisations commerciales, industrielles et publiques Notamment, ie 
Département assure la permanence de la qualité et de la compétitivité du programme de licence en sciences 
économiques, mention management, et cela dans une optique clairement internationale. Il contribue à 
développer la cohérence des différents enseignements pour une plus grande efficacité pédagogique. En 
liaison avec les instituts et unités d'enseignement et recherche qui le composent, le Département de 
Management initialîse des voies de recherche et valorise les travaux réalisés tant en Suisse que sur le plan 
international, (i encourage la publication ef la diffusion des articles et ouvrages produits par son corps 
enseignant et consolide une série de liaisons constructives avec des institutions universitaires étrangères de 
premier plan. 

Cet Institut, qui rassemble les professeurs dans le domaine de l'assurance, a été créé en 1982. Il a pour tâche 
d'organiser le programme des enseignements en sciences actuarielles et d'assurer le développement de la 
recherche dans ce domaine L'(SA 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, «Créa1- 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 et les prévisions conjoncturelles à l'échelle nationale 
et internationale. Il est le seul institut romand à publier des prévisions économiques pour la Suisse. 

Cet Institut, créé en 1989, a pour mission de développer la recherche et d'enrichir l'enseignement dans les 
disciplines de la gestion bancaire et financière. Il s'emploie à intensifier les relations de l'Ecole avec les 
milieux bancaires et financiers. Il assure l'organisation de colloques, de séminaires et de journées de 
formation à l'intention des universitaires et des cadres de la banque et de la finance. Publications, colloques 
et séminaires rendent compte de la recherche de pointe menée au sein de l ' I G B F . 

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 ef de l'étranger. 
Il assure les relations des spécialistes de l'informatique à HEC Lausanne avec les entreprises, les 
administrations et associations professionnelles du monde économique. 

Créé en novembre 1995, l'IUMl a pour mission principale de stimuler l'enseignement et la recherche en 
management international aux niveaux postgrade et doctorat 11 cherche à être utile aux entreprises qui, soit 
sont déjà très impliquées dans l'international, soit sont au premier stade de leur processus 
d'internationalisation. 

Créé en octobre 1998, ITEMS est un institut interfacultaire regroupant des enseignants de l'Ecole des HEC et 
de la Faculté de médecine en collaboration avec les Hospices cantonaux vaudois. Sa mission principale est 
de développer les activités d'enseignement et de recherche en économie et management de la santé au 
niveau du diplôme posfgrade et du doctorat L'Institut s'emploie également par ses publications et 
conférences à rendre apparentes les compétences de l'Ecole des HEC et de la Faculté de médecine auprès 
des étudiants, des autres institutions académiques et des entreprises et administrions agissant dans le 
domaine de l'économie et administration de la santé. 

Ne constituant pas des instituts au sens légal du ferme, 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 L'Unité d'enseignement et de recherche en comptabilité et contrôle [UERCCI poursuit des recherches 
pédagogiques 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. L'Unité d'enseignement et de recherche en tourisme (UERT) a pour mission de développer la 
recherche en économie e! en gestion du tourisme. Cette Unité organise de nombreux colloques ef collabore 
avec les organismes professionnels spécialisés L'Unité d'enseignement et de recherche en stratégies, 
structures et technologies s'attache à comprendre l'impact des évolutions technologiques sur les modes de 
management des organisations industrielles et des services. 
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Organisat ions 
af f i l iées 

Le Comité des Etudiants HEC • 

L'AIESEC - Association 
internationale des étudiants en 

sciences économiques 
et commerciales 

*4 

HEC Lausanne offre à ses étudiants un environnement social de qualité et des possi
bilités de développement personnel de premier ordre. Fortes de leurs ambitions et de 
leur dynamisme, cinq associations contribuent à parfaire l'esprit HEC. 

Tâches simplifiées, conditions avantageuses d'achat de matériel et de documenta
tion, moments de délassement, contacts avec le monde économique: ce sont là 
quelques-unes des prestations du Comité des Etudiants HEC. Trait d'union entre étu
diants et enseignants, 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, PAIESEC 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) 

HEC-Espace Entreprise 

L'Association des gradués 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. 

Cette Association, gérée par un groupe d'étudiants, recense les possibilités d'activité 
professionnelle dans la région lémanique. Elle est en étroite relation avec de nom
breuses entreprises et peut ainsi fournir des places de travail de courte durée à des 
collègues qui souhaitent ou doivent financer leurs études. 

Etre «HEC Lausanne» ne signifie pas simplement avoir obtenu une licence universitai
re, c'est aussi et surtout faire partie de la grande famille des HEC représentée par 
l'Association des gradués. Forte de plus de 3000 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 particu
lièrement. 
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
veaux». 



I I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
V ECOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC) 

Perspectives 
professionnelles 

S c i e n c e s a c t u a r i e l l e s 

E c o n o m i e p o l i t i q u e i 

M a n a g e m e n t 

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

^actuaires'peuvent être appelés à.desic-nctions à .hqute responsabilité dpps-.des compa
rées d'assurances,'.dans.des banques ou des-sociétés financières. Ils» peuvent aussi'devenir 
Kperts dans les organismes publies-̂  assurance,.ou conseillers indépendants* auprès de mul-
sles institutions économiques et politiques. ^ * " \ „ * ' ' y 

é, débouchés s'éfëndehf à toutes lesrbrqncbeŝ cyj'écono.rriie:95ervfces d'études";éçpnomiqu,es 
ubîïçs'ou privés,- de prqspectfye et de pbniFicgtîpp,~de> finance dès.ënVeprïses du secondaire, 
r du tertiaire bu des- institutions politiqueŝ  Les économistes sont également très présents<dans 
•s administrations, publiques "ou privées, Jes-̂ associatrons. professionnelles, "dans les offices-de 
dtistiques, dans çeux'du'développement, ajnsuquè clans l'enseignement et le-journalisme^ \ 

i manager peut exercer~une activité professionnelle dans une multitude-de créneaux offerts 
qrrles administrcrrions ,'purJliques, l'Industrie èîtlèsrservices;*1! ppuî;âexercer des~ respbrisabîli-
ÎS dans: I organisation ••ded'èntrèprise, dqnsda gësHon. des-ressourcés Hùràâinéŝ cbns k r# 
iancè ef/lepontrôfe,' dans-'lq production, 'lemarkétfag et Ja, stratégie de.ctévëlbppement? Les, 
idnagers issùs"de! notre Ecole sont trèsfpVéWnfs-ctaFfr la bàrique-et i'qssurdricejjà fiduciaire 
I îë contrôle,' ddns Sp plupart des organes'.vitaux des-grandes entreprises commë"â'la tête, de 
ombreuses PME-enf-Suisse>t au-delà des4rontières. • . • ! s- •>•-•••• * 

emîère orientation a i'Ecole des HEC, l'informatique de gestion constitue un êj|menrdé'Hu fonc-
jnnement deŝ entreprîsëslëtdes admimsfraîïôris.Uè gradué dans ce aornaine est promis à un 
^enirde haut niveau puisqu'il â comme •missipn,"dê gérer — en relqriori.'dvecles informaticiens — 
développement dés systèmeŝ information des entreprises ou des administfations.-dl-devra maî-
ser et implpriîér les "technologies- nouvelles "dans i'onîreprise, étudier, -réaliser et diriger des. projets; 
formatiques rnettanCéb]eu des ressouVcermâterielles,-financières"et.humaînes:̂  * !" ; "\ -, > • 

Tous les deux ans, l'Office fédéral de la statistique mène en col
laboration avec l'ASOU (Association suisse pour l'orientation uni
versitaire) une enquête auprès de tous les jeunes diplômés des 
hautes écoles suisses. En J 999, un questionnaire a été envoyé 
à près de 12W0 personnes; le taux de réponses a été de 
57%. L'enquête ne reflète pas l'orientation professionnelle défi
nitive des diplômés, mais leur situation une année après la Un 
des études. 
Le tableau ckontre montre la répartition des diplômés universi
taires dans les différents secteurs piafessranaek, un an après 
l'obtention de leur grade. Cette répartition est donnée en pour
centages et doit être lue ligne par ligne, dest-Mire voie de for
mation par voie de formation. 
Les personnes intéressées peuvent obtenir fe rapport complet auprès 
de l'Office fédéral de la statistique à Neudiâtel (032/713 60 60). 

Secteurs d'activité des jeunes diplômés suisses en 1999: 
. ' ]>•'>-• les sciences (romaines .' '" '<.• 

Théologie 
Droit 

'Police scientifique et criminologie 
Géographie 

Lettres (avec langue en branche principale) 
Lettres (sans langue en branche principale) 

Economie politique 
Gestion, management 

Informatique de gestion 
'Sciences actuarielles 

Sciences sociales 
Psychologie 

Sciences politiques 
Education physique 
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10.4 2.6 1.3 2.6 1.3 1.3 1.3 16 75.3 1.3 
8.8 0.6 60.3 0.7 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.8 8.7 2.9 0.8 1.6 0.2 0.3 1.4 10.3 0.1 1.2 0.3 
20.6 11.8 5.9 2.9 5.9 52.9 

i n 18.8 21 2.2 0.7 1.4 0.7 3.6 5.1 0.7 6.5 2.2 1.4 2.2 3.6 5.8 20.3 2.9 0.7 
15.0 52.1 0.6 7.7 5.2 0.6 0.6 0.3 3.1 0.3 0.6 1.5 0.9 1.2 3.7 4.3 0.3 0.9 0.9 
17.7 25.7 0.3 12.3 14.9 0.3 0.9 0.3 5.7 0.3 0.6 1.4 1.7 0.3 3.7 10.6 3.1 0.3 
23.8 OJ 2 1.4 8.2 25.2 2.7 3.4 6.1 1.4 1.4 10.9 11.6 1.4 
4.5 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 12 30.5 15.3 4.1 15.9 0.6 0.2 10.2 3.9 0.6 
6.8 6.8 15.3 6.8 35.6 16.9 6.8 5.1 
20 6.7 6.7 40 26.7 

23.6 2.8 8.3 1.4 16.7 9.7 6.9 5.6 5.6 2.8 M 6.9 4.2 1.4 
16.9 3.0 0.3 0.6 0.3 20.8 16 17.2 3 4.8 2.1 2.7 0.6 0.3 2.4 7.8 0.9 0.3 

/• 18.5 1.5 9.2 1.5 3.1 4.6 15.4 1.5 9.2 1.5 1.5 113 13.8 3.1 3.1 
88.6 4.3 2.9 1.4 1.4 1.4 

133 
' Voies d'étude mentionnées avec ce signe: les effectifs étant faibles, nous avons considéré plusieurs années statistiques. 
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ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC) 

Programme 
des cours 

I r e a n n é e ( 6 0 c r é d i t s ) « i 

A n n é e s s u i v a n t e s , 
c o u r s o b l i g a t o i r e s 

( 9 3 c r é d i t s ) 

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. 

t 

I. 

C o u r s à o p t i o n • 
( 8 7 c r é d i t s a u m o i n s ) 

Opt ions « e n modules» : 
5 i crédits, 24 au moins devant \ 

provenir d'un module appelé %y 
«majeur» et 18 au moins d'un second 

module appelé «mineur" 

Sur les 87 crédits requis, 51 doivent 
provenir des «options en modules» et 

36 des «options groupées». 

l'Ecole des HEC procédant actuellement à la réorganisation de ses plans d'études la présente offre en 
formation est donnée à titre indicatif et sous toute réserve en ce qui concerne les cours proposés, heures et 
crédits. Les modifications éventuelles seront communiquées en temps utile aux étudiants/es par les 
responsables d'orientations de l'Ecole. 

SCIENCES ECONOMIQUES , M E N T I O N M A N A G E M E N T 

semestre nbre heures crédits 
Principes de comptabilité et de gestion 

Mathématiques 

Statistique économique 
Inférence et décision statistiques 

Notions et principes généraux de l'informatique 
[bases de données et télécommunications] 
Notions et principes généraux du droit 
Economie politique 

B Apothéloz, po H+E 6(3) 
A Stettler, po 
H.-U. Gerber, po H+E 4(3) 
F. Dufresne, po + suppléant 
D Nilles, mer H+E 3 
A. Gualtierotti, pe H+E 2 
A. Mattei, po + suppléant 
S. Ghemaouti-Hélie, po H+E 3 
Y. Pigneur, po + suppléants 
G. Mustaki, pe H+E 2 
Th von Ungern, po H+E 3 
J.-J. Schwartz, po 

Analyse économique macro M. Butler, pat H 2 3 
Analyse économique micro D. Neven, po E 2 3 
Principes de contrôle interne et de consolidation A. Stettler, po E 4 6 
Gestion des opérations A P. Hameri, po E 4 6 
Principes de finance i P. A. Dumont, pi H 4 6 
Principes de finance 11 suppléant E 4 6 

A Principes de finance 1 Encadrement et comportement S. Raub, pi E 4 6 
Gestion et organisation des ressources humaines P. Delay, pe H+E 2 6 

A Encadrement et comportement Droit des sociétés R Ruedin, pe H 4 6 
Droit des ob [gâtions F. Chaudet, pe H+E 2 6 
Economie nationale J -C Lambelet, po 

ou à choix. 
H+E 2 ô 

Industnal Organization Th. von Ungern, po H+E 2 6 

A Analyse économique macro + miao ou D. Neven, po E0O-01 4 
Analyse de la décision et du risque A. van Ackere, po H 4 6 
Principes de marketing J.-C. Usunier, po H 2 3 
Marketing management G. Cestre, po E 4 6 

A Principes de marketing Principes de politique d'entreprise B Catry, po E 4 6 

A Marketing management (peut être complété par le cours à option de Politique d'entreprise, applications, selon conditions à défi 
nir) 

Fiscalité V. Pelet, mer E 4 6 

A Droit des sociétés Contrôle interne D. Oyon, po H 2 3 

A Pr'mâpes de toniïèle interne et de consolidation Analyse de données multivariées A van Ackere, po H 2 3 

Module «Organisation et production» 
Systémique et organisation 
A Encadrement et comportement 
Théorie économique de l'organisation 
A Encadrement et comportement 
Audit des systèmes d'information 
Relations sociales dans l'entreprise A Encadrement et comportement 
Modélisation stratégique 
A Analyse de la décision et du risque 
Négociation d'affaires 
Introduction à l'entrepreneurîat 
Reprise d'entreprise 

S. Munari, po H 

E L. von Thadden EOO-01 

J Akoka, pe E 
J Rojot, pi E 

A. van Ackere, po EOO-01 

4 ô 

2 3 

J.-C. Usunier, po 
B. Surlemont, po 
B. Surlemont, po 

4 6 

2 3 
2 3 
2 3 

I 
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Programme 
des cours 

C o u r s à o p t i o n 
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Module «Marketing» 
Management des forces de vente J.-C. Usunier, po E 2 3 

A Marketing management Marketing industriel J.-C. Usunier, po H 2 3 

A Marketing management 
J.-C. Usunier, po 

Marketing international (y compris séminaire) J.-C. Usunier, po E 4 ô 

A Marketing management Comporî. du consommateur et études marketing G. Cestre, po H 2 3 

A Marketing management + A Statistique: analyse des données Séminaire de marketing appliqué G. Cestre, po E 2 3 

A Comportement du consommateur 
G. Cestre, po 

Modélisation stratégique A. van Ackere, po E0OO1 4 6 

A Analyse de la décision et du risque Trade marketing J.-C. Usunier, po E 2 3 

A Marketing management Cas et applications en stratégie d'entreprise B. Catiy, po E 2 3 
Négociation d'affaires J.-C. Usunier, po H 2 3 

Module «Finance» 
Systèmes bancaires et financiers Z. Mikdashi, po H 2 3 

A Principes de finance i et il Syst. bancaires et financiers, études appliquées Z. Mikdashi, po E 2 3 

A Systèmes bancaires et financiers Finance de marché 1 + Il suppléant E 4 6 

A Principes de finance 1 et II 
suppléant 

Finance d'entreprise suppléant H 4 6 

A Principes de finance t et il Mathématique de la finance 1 A. Dubey, po E 2 3 
Mathématique de la finance II A. Dubey, po H 2 3 
Gestion et économie internationales vacat E 2 3 

A Analyse économique micro - macro Modélisation stratégique A. van Ackere, po E 4 ô 

A Analyse de la décision et du risque 
Module «Comptabilité et contrôle» 
Contrôle de gestion D. Oyon, po E 4 6 

A Principes de contrôle interne et de consolidation Contrôle interne avancé D. Oyon, po E 2 3 

A Principes de contrôle interne et de consolidation 
D. Oyon, po 

Audit externe C. Bourqui, pi H 2 3 

A Pr. de contrôle interne et de consolidation Théorie économique de l'organisation E.-L. von Thadden, po E0O-01 2 3 
Diagnostic financier et séminaire de diagnostic D. Dupasquier, ce H 4 ô 
financier et de restructuration d'entreprise et divers profs UERC 

A Principes de contrôle interne et de consolidation 
et divers profs UERC 

Contrôle de gestion avancé L. Sjoblom, pi E 2 3 

A Contrôle de gestion Audit des systèmes d'information J. Akoka, pe E 4 6 

A Systèmes d'information et d'aide à la décision Reprise d'entreprise B. Surlemont, po E 2 3 

Module «Tourisme et environnement international» 
Economie et politique du tourisme P. Keller, pe H 4 6 
Organisation industrielle du tourisme + séminaire P Keller, pe E 4 6 
Gestion touristique appliquée +séminaire F. Scherly, pas H+E 2 9 
Commerce et compétitivité internationale M. Brûlhart, pat H 2 3 

A Analyse économique 
M. Brûlhart, pat 

Géographie économique et économie spatiale i J.-B. Racine, po H 2 3 

Î 4 0 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC) 

OPTIONS GROUPÉES: 
36 crédits, soit i8 dans 

chacun des 2 groupes 

Options libres: 
On peut choisir des cours parmi 

l'ensemble de ceux offerts en 
2e cycle à l'Ecole des HEC avec 

l'accord du professeur intéressé ef 
celui du président de l'orientation 

d'études de licence concerné en 
HEC. 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. 
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. 

M A N A G E M E N T (SU I TE) 

Géographie économique et économie spatiale j.-B. Racine, po E 2 3 
A Géographie économique et économie spatiale ! 
Management du sport (cours bloc, collab. IDHEAP) 9 

Options groupées «outils et méthodes de support au management» Groupe 1 

Méthodes de programmation P. Bonzon, po E 4 6 
Système d'INF. et d'aide à la décision A. R. Probst, pas H 4 6 
Systèmes à base de connaissances A. R. Probst, pas E 4 6 
Théorie des jeux E.-L von Thodden, po H 4 ô 
A Analyse économique 
Théorie des [eux avancée A Théorie des feux N. Curien, pi E01-02 2 3 
INDU5TRIAL Organizotion D Neven, po E 4 6 
Microéconomie app iquée: environnement et Th von Ungern, po E00-01 2 3 
bien-être social A Analyse économique 
Microéconomie appliquée' concurrence Th von Ungern, po E01-02 2 3 
et déréglementation 

Th von Ungern, po 

A Analyse économique 
Stage avec mémoire (voir règlement ad hoc] ô 
Mémoires conjoints HEC-EPFL (voir règlement ad hoc] 6 

Options groupées «environnement de l'entreprise» Groupe 2 

Economie nationale J.-C. Lambelet, po H+E 2 ô 
Economie et gestion de l'énergie Z. Mikdashi, po H 2 3 
Economie et gestion de l'énergie, Z. Mikdashi, po E 2 3 
études appliquées A Economie et gestion de l'énergie 
Economie du développement O. Cadot, po H 2 3 
A Economie du développement 
Séminaire d'économie du développement O Cadot, po E 2 3 
Economie politique des échanges O. Cadot, pa H 2 3 
Intégration européenne A Analyse économique D. Neven, po H+E 2 6 
Séminaire sur l'intégration européenne D. Neven, po E 2 3 
Démographie O Blanc, po H 4 ô 
Séminaire d'étude des populations O Blanc, po E 2 3 
Histoire de la pensée économique lia P. Bndel, po H00-01 2 3 
A Histoire de la pensée économique IA 
Histoire de lo pensée économique llb P. Bndel, po E00-01 2 3 
A Histoire de la pensée économique IB 
Eurapeon Compétition Policy (M] D. Neven, po E 2 3 
Certificat de langue [voir règlement ad hoc) 
Politiques publiques SSP E 4 ô 
Politique suisse SSP H 2 3 
Relations internationales 1 SSP E 2 3 
Relations internationales II SSP H 4 ô 
Systèmes po itiques comparés: pays occidentaux SSP E 4 6 
Systèmes politiques comparés pays du SSP H 4 ô 
Tiers-Monde 
Concepts de sociologie SSP H 2 3 
Sociologie du travail SSP H 2 3 
Sociologie des médias SSP H 4 ô 
Cours d'une université ou d'une haute école au choix {options libres) 3ou6 

Commun à tous les programmes de licence Sfd§esravè® mernoîrê ̂ effectués « R -eptfê̂ Hsê ôû angûêsf Irfoi-Wxtfê'is 
,>ypie choisie séfeci .̂ R̂ jernent̂ dê lïeGl&dëspfciEÇ^ 1^ & $| 

;Le totpl deŝ cjéâferéh'dë̂ ^ 
T1ÛNCJIFE,fd̂ ^ * * 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC) 

Programme r£ 
des cours 

1 re année (60 crédits) • 

« M 

S B 

Années suivantes, cours obligatoires (60 crédits) 

Pour être autorisé à suivre certains cours, 
i! 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. 

i 
3 

Cours à option I 
Tous les cours pour lesquels aucun prêre- "K" 

quis n 'est spécifié sont à choisir après 
avoir suivi les cours obligatoires 

suivants: Macroéconomie i, Microécono
mie i, Statistique et économétrie i, 

Statistique et économétrie appliquée, . ; 

Méthodes quantitatives. 
(M) Cours du programme de Master 1 : 

en sciences économiques (MSEJ -; t 
pouvant être pris à partir du 

7èm& semestre, après avoir suivi f i 
tous les cours obligatoire 

SÊÊÊl 

'Ecole des- HEC^p^éa^ht^opvellêpehûà la réxxaanisôfibn e l e t s e » plans d'étude^ fa'présente 

'responsables d'oihntarions'dei'Ecofè; 
; SCIENCES ÉCONOMIQUES, MEjN LTIONÉCONON LIE POLITIQUE 

semesire nhre heures trédiis 
Principes de comptabilité et de gestion B. Apothéloz, po H+E 6(3] 

suppléant 
Mathématiques H.-U. Gerber, po H+E 4(3] 

F. Dufresne, po + suppléant 
Statistique économique D. Nïlles, mer H+E 3 
Inférence et décision statistiques A. Gualtierorti, pe H+E 2 Inférence et décision statistiques 

A. Maffei, po + suppléant 
Notions et principes généraux de l'informatique S Ghernaouti-Hélie, po H+E 3 
(Bases de données et télécommunications) Y. Pigneur, p o + su D p l é a n t s 

Notions et principes généraux du droit G. Mustaki, pe H+E 2 
Economie politique Th. von Ungern, p o H+E 3 

J.-J. Schwariz, po 

Microéconomie 1 A. Mattei, po + suppléant H+E 3+1 9 
Macroéconomie 1 G. Rocheteau, pat H+E 3+1 9 
Statistique et économétrie ! A. Holly, po H+E 2+2 6 
Méthodes quantitatives D. Nilies, mer H 2+2 3 
Statistique ef économétrie appliquées: Th. von Ungern, po E00O] 4 6 

J.-C. Lambeler, po H+E01-02 2 
Analyse économique de situations historiques j -C. Lambelet, po H+E0OO1 2 ô Histoire de la pensée économique 1 A P. Bridel, po H01-02 2 3 
Histoire de la pensée économique 1 B P. Bridel, po E0I-02 2 3 
Microéconomie II suppléant H 3 5 A Microkonomïe 1 Statistique et économétrie II A. Holly, po H 2+2 4 

A Statistique et économétrie 1 Séquence Macroéconomie II, deux cours à choix parmi: ô 
Théorie et analyse de la croissance M. Butler, pat EOOOl 

A Macroéconomie 1 Macroéconomie internationale M. Butler, pat E01-02 

A Macroéconomie 1 Macroéconomie du travail G. Rocheteau, pat EOOOl 

A Macroéconomie 1 Macroéconomie poiicy J -P. Danthine, po E01O2 

A Macroéconomie 1 M. Butler, pat 
G. Rocheteau, pat 

Principes et méthodes (au moins 24 crédits) 
Microéconomie empirique et expérimentale A Mattei, po EOOOl 2 3 

A Miaoéconomie II Macroéconomie du travail G Rocheteau, pat EOOOl 2 3 

A Macroéconomie 1 Macroéconomie internationale M Butler, pat E0IO2 2 3 

A Séquence Macroéconomie II Macroéconomie Poiicy Seminar j -P Danthine, po E01O2 2 3 

A Séquence Macroéconomie II M. Butler, pat A Séquence Macroéconomie II G. Rocheteau, pat 
Econométrie des variables qualitatives A Holly, po EOOOl 2 3 

A Statistique et économétrie II Econométrie des données de panel A. Holly, po E01O2 2 3 

A Statistique et économétrie II Théorie des jeux E -L. von Thadden, po H 4 6 
Théorie des jeux avancée N. Curîen, pi E01O2 2 3 

A Théorie des jeux 
N. Curîen, pi 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC) 

ECONOMIE POL I T IQUE (SUITE) 

Industriel Organization Th. von Ungern, po H+E99O0 2 ô 
ou D. Neven, po E00-01 4 

Théorie et politique monétaires P. Bridei, po H+E 2 ô 
Théorie et analyse de la croissance M Butler, pat E0OO1 2 3 
A Théorie des jeux 

M Butler, pat 

Microéconomie avancée (M) E -L von Thadden, po H 4 6 
C. Henry, pe 

Fondements micro de la théorie monétaire P Bridel, po E 2 3 
Economies of Organisation Y. Egh, pi EOO-01 2 3 
Macroéconomie avancée (M) M Butler, pat H 4 ô 
Econométrie avancée (M) A Holly, po H 4 ô 

A Montfort, pi 
Formes de la concurrence et régulation C. Henry, pe E 2 3 
des monopoles naturels (M) 

C. Henry, pe 

A Microéconomie avancée 

Microéconomie de i'intermédiatlon bancaire (M S. Arping, pat E 2 3 
A Microéconomie avancée 

Principes de finance 1 * P. A. Dumont, pi H 4 ô 
Principes de finance II * suppléant E 4 6 
A Principes de finance i 

suppléant 

Economie appliquée (au moins 48 crédits) 

Géographie économique et économie spatiale : J -B. Racine, po H 2 3 
la localisation des activités économiques * 
Géographie économique et économie spatiale IJ.-B. Racine, po E 2 3 
le tourisme * 
Démographie O. Blanc, po H 4 6 
Séminaire. Etudes des populations * O Banc, po E 2 3 
Economie du développement * O. Cadot, po H00-01 2 3 
A Analyse économique macro ou macroéconomie 1 
Séminaire: Economie du développement * O Cadot, po EOO-01 2 3 
A Analyse économique macro ou macroéconomie ! 

O Cadot, po 

Les dépenses du secteur public j -j. Schwartz, po H+E00-01 2 ô 
Le financement du secteur public J.-J. Schwartz, po H+E01-02 2 ô 
Commerce et compétitivité internationale M. Brulhart, pat H 2 3 
Gestion et économie internationales vacat E 2 3 
Economie politique des échanges O. Cadot, po H 2 3 
Microéconomie appliquée : concurrence Th. von Ungern, po E01-02 2 3 
et déréglementation 

Th. von Ungern, po 

Microéconomie appliquée : environnement Th von Ungern, po EOO-01 2 3 
et bien-être social 
Théorie économique de 'organisation E -L von Thadden, po E00-01 2 3 
Economie nationale * J.-C. Lambelet, po H+E 2 ô 
Inégalité et développement vacat E 2 3 
Modèles macroéconomiques J.-C. Lambelet, po H+E 3 6 
Méthodes quantitatives appliquées M. Brulhart, pat H+E 2 6 
Histoire de ia pensée économique HA P. Bridel, po H00O1 2 3 
A Histoire de la pensée économique 1A 

P. Bridel, po 

Histoire de la pensée économique IIB P. Bridel, po EOO-01 2 3 
A Histoire de la pensée économique 1B 

Intégration européenne D Neven, po H+E 2 6 
Séminaire: Intégration européenne D. Neven, po E 2 3 
Introduction à 1' économie de la santé * G. Domenîghetti, pi H 2 3 
Economie de la santé A. réseaux, filières, P. Huard, pi E01-02 2 3 
de la théorie à la pratique 
Economie de la santé B: prospectives et P. Huard, pi E00-01 2 3 
dynamiques des systèmes de santé 
Etudes économétriques en économie A Holly, po H 2 3 
de la santé (M) 
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Programme 
des cours 

à option (suite) £ Administration des institutions sanitaires. G. de Pouvourville, pi E 2 3 
introduction 
Administration des institutions sanitaires: L. Schenker, pi H 2 3 
sujets avancés 
A Administration des institutions sanitaires: introduction 
Economie et gestion de l'énergie * Z. Mikdashi, po H 2 3 
Economie et gestion de l'énergie études Z. Mikdashi, po E 2 3 
appliquées * 
Epîstêmologie des sciences sociales fAV J.-B. Racine, po E 2 3 

Options libres 
Au total 48 crédits dont 12 crédits au moins dans les options obligatoires HEC 
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1 è r e année (60 crédits) 

Programme 
des cours 

Années suivantes, 
cours obligatoires 

(132 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. 

Cours à option '« 
(48 crédits) 

L'Ecoie des HEC procédant actuellement à la réorganisation de ses plans d'études la présente offre en 
formation est donnée à titre indicatif et sous toute réserve en ce qui concerne les cours proposés, heures et 
crédits. Les modifications éventuelles seront communiquées en temps utile aux étudiants/es par les 
responsables d'orientations de l'Ecole. 

I N F O R M A T I Q U E DE G E S T I O N 

semestre raVe heures crédits 

Principes de comptabilité et de gestion B. Apothébz, po+suppléan! H+E 6 (3} 
Mathématiques F Dufresne, po H+E 4 (3) Mathématiques 

H.U. Gerber,po,suppl. 
Statistiques économiques D. Nilles, mer H+E 3 
Inférence et décision statistiques A. Gualtïerottî, pe H+E 2 

A Mattel, po, suppl 
Notions et principes généraux de l'informatique S. Guernaouti-Hélîe, po H+E 3 
(Bases de données et télécommunications) Y. Pigneur, po, suppl. 
Notions et principes généraux de droit G. Mustaki, pe H+E 2 
Economie politique Th. Von Ungern, po H+E 3 

j.-j. Schwartz, po 

Management, 2e année, 60 crédits 

Analyse économique macro M. Butler, pal H 2 3 
Analyse économique micro D Neven, po E 2 3 
Principes de consolidation et de contrôle interne A. Stettler, po E 4 ô 
Gestion des opérations A -P. Hameri, po E 4 ô 
Analyse de ia décision et du risque A. Van Ackere, po H 4 6 
Analyse de données multivariées A. Van Ackere, po H 2 3 
Principes de marketing J.-C. Usunier, po H 2 3 
Marketing management A Principes de marketing G. Cestre, po E 4 6 
Principes de finance 1 P. A. Dumont, pi H 4 ô 
Encadrement et comportement A. Bergmann, po H 4 6 
Méthodes de programmation P Bonzon, po E 4 6 
Systémique et organisation S. Munari, po H 4 6 
Ces deux derniers cours sont pré-requis pour tous les cours d'informatique. 

Informatique,3e année et suivante, 72 crédits à prendre parmi les cours suivants: 

Algorithmique et stucture de données P Bonzon, po H 4 ô 
Informatique théorique P. Bonzon, po E 4 ô 
A Algorithmique et stucture de données 

P. Bonzon, po 

Systèmes d'information et d'aide à la décision A.-R Probst, pa H 4 6 
Réseaux et télécommunication S. Ghernaouti-Hélie, po H 4 6 
Conception des systèmes d'information S. Munari, po H 4 ô 
Base de données avancées C. Parent, ce H 4 6 
Programmation distribuée T. Steiner, pat H 4 ô 
A Algorithmique et stucture de données + A Réseaux et télécommunication 

Intégration des systèmes d'information T. Estier, pat E 4 ô 
A Bases de données avancées 

Gestion des technologies de l'information Y. Pigneur, po H 4 ô 
A Conception des systèmes d'information + A Système d'information d'aide à la décision 

Management de l'informatique S, Munari, po E 4 ô 
A Conception des systèmes d'information 

Sécurité et gestion des télécommunications S. Ghernaouti-Hélie, po E 4 ô 
A Réseaux et télécommunication 

S. Ghernaouti-Hélie, po 

Systèmes à base de connaissances A.-R. Probst, pa E 4 6 
A Système d'information d'aide à la décision 

A.-R. Probst, pa 

Génie logiciel Y. Pigneur, po E 4 ô 
A Bases de données avancées + A Algorithmique et structure de données 

Audit informatique J. Akoka, pe E 4 ô 
A Réseaux et télécommunication + A Conception des sptèmes d'information 

Les 48 crédits peuvent être choisis librement dans l'offre de cours de l'Université, mais doivent être soumis à 
l'approbation préalable de la direction du programme Des cours de la Faculté de Sciences (Interfo ces 
homme-machine & Java), des départements d'informatique et de communication de l'EPfl et de l'Université 

de Genève (Centre Universitaire informatique) sont acce ssibles. Un pro/ef effectué au sein d'un laboratoire 
du département informatique de i'EPFL, de même qu'un stage en entreprise avec rapport de stage, un mé
moire de licence rédigé sous ia direction d'un professeur de l'Ecole permettent d'acquérir 6 crédits chacun, 
pour des certificats reconnus de longues étrangères, il est possible d'acquérir jusqu'à 2 crédits 
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Programme 
des cours 

1 ère année (60 crédits) 
Observations sur ia 1re année: 

le cours d'analyse est un cours de 8 heures 
hebdomadaires suivi à i'EPFL 

Il comprend 4 heures de cours en 
auditoire et 4 heures d'exercices en 

groupes sous la direction d'assistants. 

Années suivantes, cours obligatoires (126 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. 

Cours à option (54 crédits) 

Mémoire obligatoire 

i cxA^^rœpf ̂ aUé^^kisoiio'n*ae\*se$*plàns d%u3ss /aĵésente offre,en 
f^œ^f'efiSot^k^^'^eser^^tceWi concerne^ ̂ coê^jjfofxjsés^ terres; et 

vêspmsakfes ̂ oTieatqïîgo&de l'Ecpfe. j s^c^Ucpmmuniqaé^s* en* temps utHé*: aux -réiddiblnis/ès ipqr.: les 

semestre nbreheures oâtits Principes de comptabilité et de gestion B. Apothéloz, po H+E 6 
suppléant 

Analyse ! + il T. Ratiu, EPFL H+E 8 
Notions et principes généraux de l'informatique S. Ghernaoulî-fdélïe po H+E 3 
(Bases de données et télécommunications) Y. Pigneur, po + su Dpléants Notions et principes généraux du droit G. Mustaki, pe H+E 2 
Assurances sur la vie D. Neuenschwander, pe H+E 3 
Assurances de dommages A. Dubey, po H+E 3 
Calcul numérique F. Dufresne, po H+E 3 

Management, droit et mathématiques 
Economie politique Th. von Ungern, po H+E 3 9 
Probabilités et statistique 1 + Il [EPFL] A. Davison H+E 4 12 
Méthodes de programmation P. Bonzon, po E 4 ô 
Principes de finance 1 P. A. Dumont, pi H 4 6 

Principes de finance II A Principes de finance ! 
suppléant E 4 6 

Droit des assurances privées F. Guisan, pe H+E 2 ô 
Droit des assurances sociales j.-L. Duc, po H+E 2 6 
Droit de la prévoyance professionnelle J. A. Schneider E 2 3 
Assurances sur ia vie 
Assurances privées 1 P. Maeder, pe HO 1-02 2 3 

Assurances privées II 
P. Maeder, pe E01-02 2 3 

Modèles stochastiques de l'assurance 1 A. Dubey, po H01-02 2 3 
Modèles stochastiques de l'assurance 11 A. Dubey, po E01-02 2 3 
Assurance collective 1 P. Maeder, pe H00O1 2 3 
Assurance collective 11 P. Maeder, pe E0001 2 3 
Construction de bases techniques D. Seront, pi H00-01 4 ô 
Assurances sociales 
Systèmes collectifs de financement 1 R. Schmutz, pe H01-02 2 3 

Systèmes collectifs de financement II 
R. Schmutz, pe E01-02 2 3 

Assurances sociales 1 R. Schmutz, pe H0OO1 2 3 

Assurances sociales II 
R. Schmutz, pe E00-01 2 3 

Assurances de dommages et réassurance 
Réassurance H.-U. Gerber, po E01-02 4 6 

F. Dufresne, po 
Tarification et provisions A. Dubey, po H00-01 4 ô 

F. Dufresne, po 
Théorie de la crédibilité A. Dubey, po E0001 4 ô 

H.-U Gerber, po 
Mathématiques actuarielles 

Théorie du risque H.-U. Gerber, po HO 1-02 4 ô 
Théorie du risque F. Dufresne, po 
Séminaire 1 H 2 3 
Séminaire 11 H 2 3 
Mémoire obligatoire ô 

Cours à option 
Les options représentent 54 crédits. Tous les cours proposés au programme de licence de 
l'Ecole des HEC peuvent en principe être choisis , de même que les cours avancés de proba-
bilité et de statistiques de I'EPFL. L'étudiant doit soumettre son programme de cours à options 
à l'approbation du président de l'orientation de sciences actuarielles. 

L'étudiant a l'obligation de rédiger un mémoire sous 1a direction d'un professeur de l'ISA. Ce 
mémoire peut prendre la forme d'un mémoire lié à un stage. 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 Û 0 O - 2 O O 1 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC) 

Programme 
des cours 

D i p l ô m e p o s t g r a d e 
e n m a n a g e m e n t 

Le MBA est également offert 
en cours d'emploi sur 2 ans. 
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L'Ecole des HEC procédant actuellement à la réorganisation de ses plans d'études la présente offre en 
formation est donnée à titre indicatif et sous toute réserve eh ce qui concerne les cours proposés, heures ef 
crédits. Les modifications éventuelles seront communiquées en temps utile aux étudiants/es par les 
responsables d'orientations de l'Ecole. -

M A S T E R OF B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N (MBA) 

]re période (10 semaines) 
Comptabilité B. Apothéloz, po 
Marketing G. Cestre, po 
Méthodes quantitatives d'aide à la décision A. van Ackere, po 
Droit F. Chaudet, po 
Entreprise et technologies de l'information M. Wentland, pe 
Relations humaines A Bergmann, po 
Global industrial poiicy O. Cadot, po 

2e période (13 semaines) 
Comptabilité B. Apothéloz, po 
Finance D. Cossin, po 
Marketing G. Cestre, po 
Marketing industriel J. C. Usumer, po 
Politique d'entreprise B. Catry, po 
Micro-macroéconomie D. Neven, po 
Droit F Chaudet, pe 
Entreprise et technologies de l'information M Wentland, pe 
Méthodes quantitatives d'aide à la décision A. van Ackere, po 
Relations humaines A. Bergmann, po 
Relations industrielles j Rojot, pi 
Gestion de la production A. P. Hameri, po 
Human Resources Management A, Salamîn, ce 
Globalîzation O Cadot, po 

3 e période (11 semaines) 
Finance D Cossin, po 
Marketing industriel J. C Usunier, po 
Politique d'entreprise B Catry, po 
Politique industrielle O Cadot, po 
Management Control F. Bourgeau, pi 
Les cahiers du MBA A. R Probst, pa 
Pro|ets de «consultonce» B. Catry, po 
Gestion de la production A P. Hameri, po 
Micro-macroénomie D, Neven, po 
Fiscalité Th Steinmann, pe 
Enfrepreneurship B. Surlemont, po 
Jeu d'entreprise D Hellé, pi 



Programme 
des cours 
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D i p l ô m e p o s t g r a d e 
e n i n f o r m a t i q u e e t 

o r g a n i s a t i o n 

Le MBI est également offert 
en cours d'emploi sur 2 ans. 

M A S T E R OF SCIENCE I N B U S H S Y S T E M S (M Bl) 

Télécommunication d'entreprise 
Gestion des connaissances 
Programmation et agents 
Intégration et bases de données 
Stratégies et technologies de l'information 
Management des systèmes d'information 
Internet et programmation 
Audit des systèmes d'informalion 

S. Ghernaouti-Hélie, po 
A.-R. Probst, pa 
P. Bonzon, po 
T. Estier, pat 
Y Pigneur, po 
S. Munari, po 
T. Steiner, pat 
J. Akoka, pe 

L'obtention du Diplôme Postgrade en informatique et Organisation (DPiO) suppose 
l'accumulation de 00 crédits. Sachant que chaque cours de l'offre de cours compte pour 
6 crédits (avec ses exercices et autres travaux pratiques), il s'agit d'en choisir huit pour 
accumuler les 48 premiers crédits. Les 12 autres crédits s'obtiennent grâce à deux projets 
personnels; l'un correspond au développement d'une application informatique et l'autre à une 
étude en système d'information. 
A l'issue de ces huit cours et de ces deux projets, un travail de diplôme et la rédaction d'un 
mémoire, éventuellement associés à un stage en entreprise, doivent être effectués pendant l'été. 
De plus les étudiants effectuent un voyage d'étude qui est organisé entre ies deux semestres. 

D i p l ô m e p o s t g r a d e 
e n b a n q u e e t f i n a n c e 

M A S T E R O F SCIENCE I N B A N K I N G A N D F INANCE (MBF) 

Cours 

Financial Theory J.-P. Danthine, po H 4 
vacat 

Options and Derivatives Instruments vacat H 4 
International Finance Ph. Bacchetta, pi H 3 

M. Habib, pi 
Empirical Methods in Finance D isakov, pi H+E 2 
Bank Management & Corporate Stratégies Z. Mikdashi, po H 3 
Corporate Finance D. Cossïn, po H 4 
Asset Allocation * vacat E 2 
Financial Engineering * S. Neftci, pi E 2 
Seminars in Banking Stratégies and Issues * Z. Mikdashi, po E 3 
Commodities Markets and Products divers intervenants E 15 
New Approaches to Financial Analysis divers intervenants E U5 
Financial Intermediatron Banking and Financial S. Arping, pat E 2 
Institutions 

Rédaction d'un mémoire de diplôme 

Options 

2 h./année, + 2 h./année à choix, en substitution d'un cours marqué * 
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Programme 
des cours 

D i p l ô m e p o s t g r a d e 
e n s c i e n c e é c o n o m i q u e 

Les cours sont donnés majoritairement 
en anglais 

•1 

•' "M 

Hp 
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M A S T E R O F SCIENCE I N ECONOMICS (MSE) 

Tronc commun : 
Microéconomie avancée C. Henry, po H ô 
Advanced Microeconomics E.-L von Thadden, po 
Macroéconomie avancée M Biitler, pat H+E 6 
Advanced Macroeconomics 
Econométrie avancée A. Holly, po H 6 
Advanced Econometncs A. Montfort, pi 
Epistémologie des sciences sociales J.-B. Racine, po E 3 
Epistemology of Social Sciences 
MSE Seminar MSE Thesis Directors E 
Cours spécialisés 

Economie de l'industrie, cours obligatoires 
Economie industrielle avancée S Arping, pat H 4 
Advanced industriel Organization 
Formes de la concurrence ef régulation C. Henry, po E 4 
des monopoles naturels 
Compétition and Régulation of Natural Monopolies 

Macroéconomie-Finonce, cours obligatoires 
Intermédiation bancaire S Arping, pat E 4 
(nfermecfîafion and Banking 
Cycles conjonclurels J.-P Danthine, po E 4 
Business Cycles 

Economie de la santé, cours obligotoires 
Evaluation Economique des soins de la santé A. Holly, po E 4 
Economie Evaluations of Health Care Programs 
Médecine sociale et préventive F. Poccaud, po H 4 
Social and Préventive Médecine 

F. Poccaud, po 

Cours à option 
Théorie des jeux E -L von Thadden, po H 5 
Game Theory 

E -L von Thadden, po 

Théorie des jeux avancée N Curien ,pi E01-02 3 
Advanced Game Theory 
Théorie économique de l'organisation E.-L. von Thadden, po EOOOl 3 
Economie Theory of Organisation 
Politique de la concurrence européenne D. Neven, po E00-01 4 
European Compétition Poiicy 
Séminaire . Concurrence et Th. von Ungern, po E01O2 3 
déréglementation 

Th. von Ungern, po 

Seminar • Compétition and deregulation 
Séminaire : Economie de l'environnement et Th. von Ungern, po EOOOl 3 
bien-être social 
Seminar : Environmental and Welfare Economies 
Intégration européenne D Neven, po H+E 5 
European intégration 
Séminaire d'intégration européenne D. Neven, po 

LU
 3 

Seminar: European Intégration 
Finance d'entreprise D Cossin, po H 7 
Corporate Finance 
Management de l'informatique S Munari, po H ô 
information Technology Management 
Organisation industrielle du tourisme P. Keller, pe E 2 
Mathématique de la finance A. Dubey E 3 
Méthodes quantitatives appliquées M Brulhart, pat H 1 
Apphed Econometncs 
Modèles macroéconomiques J.-Ch. Lombelet, po H+E 6 
Macroéconomie Modelling 
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Programme 
des cours 

Economie du travail G. Rocheteau, pat E 3 
Labor Economies 
Economie du développement O. Cadot, po H 3 
Théorie financière J.-P. Danthine, po H 6 
Financial Theory 

J.-P. Danthine, po 

Options et instruments dérivés vacat H+E 7 
Options and Derivatives 
Allocation et évaluation des actifs financiers vacat E 3 
Asset Allocation and Pricing 
Introduction à l'économie de la santé G. Domenighetti, pi H 2 
Economie de la santé avancée A P. Huard, pi E01-02 3 
Advanced Health Economies A 

P. Huard, pi 

Economie de la santé avancée B P. Huard, pi E00-01 3 
Advanced Health Economies S 

P. Huard, pi 

Etudes économétriques en économie de la santé A. Holly, po H 3 
Econometric Studies in the Economies of Health 
Econométrie des données de panel A. Holly, po E 3 
Econometrics of Panel Data 

A. Holly, po 

Econométrie des variables qualitatives A. Holly, po E00-01 3 
Econometrics analysis of Qualitative Data Models 

A. Holly, po 

Administration des institutions sanitaires: Introduction G. de Pouvourvîlle, pi E 3 
Administration of Health Institutions: Introduction 
Administration des institutions sanitaires: Sujets L Schenker, pi H 3 
avancés 
Administration of Health Institutions: Advanced topics 
Introduction à la pratique médicale J.-B. Wasserfallen, pi H 3 
introduction to Médical Practice 
Politicai Economy of Trade Policy O. Cadot, po H 4 
European Intégration . implications for Business M. Brulhart, pat H 1 
Macroéconomîe internationale M. Butler, pat E01-02 3 
International Macroeconomics 

M. Butler, pat 

Socioanfhropologie du corps et de la santé E Perrin, pî E 3 
Socioanthropology of Body and Health 
Cours à l'Institut universitaire des hautes études internationales, Genève (Pour 'offre de cours 
voir avec la direction du programme en temps utile) 

Les spécialisations libres sont formées d'un ensembt e de 2 ou 3 cours obligatoires dans /a 
spécialisation choisie, ainsi que de divers cours à option. Une partie des cours obligatoires 
pourrait être suivie dans une autre Université en Suisse ou à l'étranger. 
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MASTER OF SCIENCE IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (MIM) 
Periods one and two (autumn and winter) 

The first and second periods are spent in Lausanne from mid-October to mid-March. They in-
clude in total approximafeiy 400 hours of courses and seminars as follows : 

International Competitiveness of Enterprises (60 h) 
International Competitiveness of Nations |30 h) 
International Business Poiicy [15 h) 
International Opérations Management (45h) 
Intercultural Management [30 h) 
Global Banking [ 15h| 
International Financial Accountmg [20 h] 
international Money and Finance (15 h) 
International Trade [30 h) 
International Finance ( 15 h) 
Business Research Methods [ 15 h) 
European Intégration [15 h) 
International Corporate Finance ( 15 hj 
Légal and fiscal aspects of international transactions [20 h] 
Control in International Environment [30 h) 
Global Marketing Management [30hj 
New Information Technology |20h] 
Advanced Seminars in International Management {1 Oh] 
Field Trip 

Activités "Outdoors" 

Period three 

S. Garelli, p.e 
S. Garelli, p.e 
B. Catry. p.o 
A. P. Hameri, po 
A. Bergmann, p o 
Z. Mikdashi, p.o 
A. Stettler, p o 
Ph. Bacchetta, p.e 
O. Cadot, p.o 
Vacat 
Emmanuel Fragnière, pat 
Marius Brulhart, pat 
M. Habib, pi 
T Steinmann, p.e 
D. Oyon, p.o 
G. Cestre, p.o 
Y.Pigneur, p.o 

This period of around 10 weeks is spent abroad, in another well-known académie institution 
with which the school has an affiliation. Together, classes an projects will involve the équiva
lent of around 200 study hours and cover a variety of topics, depending on each individual 
establishment. 

Period four (summer and autumn) 

This period takes the form of an internship with a given company, followed by a thesis pro-
ject. The business expérience normally takes place abroad, although students who are not 
Swiss résidents may choose to spend this period in Switzeriand. Within the framework of this 
practical expérience, the students must find the substance fo an appropriaie research thesis 
The thesis must be submitted in due time, in order that the défense may be held before the 
end ofthe fourtheen months allotted to the overall program. 

•M 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000-2001 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC) 

Programme 
des cours 

Diplôme postgracie en management de la technologie (commun avec I'EPFL) 

II 
MASTER OF SCIENCE IN MANAGEME NT OF TECHNOLOGY (MOT) 

Manager/a! accounting & Finance A. Steftler, po 
Introduction module aj R. Schwartz (Uni. Texas) 
introduction module b) R. Schwartz (Uni. Texas) 
From sciences to technology 

A. Châtelain (EPFL) Marketing & Sales G. Cestre, po 
Conception and design R Popovïc (EPFL) Production and industrialization R. Glardon (EPFL) Stratégie management 

M. Sanîi, Groupe HEC France Building the team A. Bergmann, po 
From technology to products P. Rossel (EPFL) R. Bouteltier [Uni. Saint-Gall] 
industriai competitiveness 

D. Neven, po Research and development 
A. Wegmann (EPFL] G. Haour (IMD) 

Entrepreneurial Finance D. Cossin, po Managing the project 
F.-l Perret (EPFL) New products vacat 

Creating the new venture 
D. Oyon, po Venture légal aspects 

New information technology C. Stricker (EPFL) S. Munari, po 
Managing ressources 

E Fragnière, p. ass. industriai resiructurmg D. Foray (Ecole des Mines 
de Paris) 

Social relations 
E.-L. von Thadden, po Managing for growth 
D Miynek (EPFL) Program synfhesis Committee 

Project Work Committee 
Summer term at the University of Texas 

Diplôme postgrade en économie et administration de la £ santé (commun avec la jj Faculté de médecine) ù 

B 

DIPLOME EN ECONOMIE ET ADMINISTRATION DE LA SANTE 
Le cycle d'études s étend sur 4 semestres. Pour obtenir le diplôme, le candidat doit avoir ob
tenu 60 crédits. 

Cours obligatoires (45 crédits): Première année 
Introduction à l'économie de la santé G Domenighetti, pi H 
Management des organisations sanitaires: Introduction G. de Pouvourville, pi E 
introduction à la pratique médicale J. B. Wasserfaflen, pi H 
(Première partie, cours blocs 2 jours, facultative pour les étudiants en médecine ou ceux 
ayant une formation médicale) 
Outils de microéconomie pour l'économie F. Abbé-Decarroux H 
de la santé (Enseignement facultatif pour les étudiants ayant une formation économique) 
Méthodes de satîsiique de la santé 1 A. Marazzi, pa H 
Méthodes de salïstîque de la santé II A. Marazzi, pa E 
Economie de la santé avancée A: Réseaux, filières, P. Huard, pi E01-02 
de la théorie à la pratique 
Economie de la santé avancée B: Dynamiques des P. Huard, pi EOO-O ! 
systèmes de santé (Economie de la santé A et B en alternance une année sur deux) 
Droit des assurances sociales J.-.L. Duc, po H+E 
Droit de la santé O. Guillod, pi E 
Socio-anthropologie du corps et de la santé E. Perrin, pi E 
Séminaire multidisciplinaire Divers intervenants H+E 



Programme 
des cours 
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! V' 

DIPL. E N ÉCONOMIE ET A D M I N I S T R A T I O N DE LA S A N T É (SU I TE ) 

Deuxième année 
Management des organisations sanitaires: L. Schenker, pi H 3 
Sujets avancés 
Economie de la santé avancée A: Réseaux, filières, P. Huard, pi E01-02 3 
de la théorie à la pratique 

P. Huard, pi 

Economie de la santé avancée B: Dynamiques des P. Huard, pi EO0-01 3 
systèmes de santé (Economie de la santé A et B en alternance une année sur deux) 
Epidémiologîe et santé publique B. Sanfos-Eggimann, pa H 3 
Politiques comparées de santé P. Hossenteufel, pi E 3 
Séminaire muitïdiscïplinaire* 

P. Hossenteufel, pi 
H+E 3 

* Le séminaire multidisciplinaire est une rencontre bihebdomadaire réservée aux participants au dip 3-
me et placée sous la responsabilité d'un enseignant II comprend, entre autres, des interventions ex
ternes et des présentations par les étudiants 

Cours à option (6 crédits) à prendre dans ia liste suivante : 
Introduction à la médecine sociale F Paccaud, po E 2 
Séminaire d'éthique biomédicale J. Diezi, po H 3 Séminaire d'éthique biomédicale 

P. Guex 
J -P Wauters 

Enseignement mformalif sur les médecines parallèles J. Diezi, po H 1 
Cours. Histoire de la médecine, introduction V Barras, pa H 2 
Cours -séminaire d'éthique L. Benaroyo H 2 
Etudes économétriques en économie de lo sonté A Holly, po H 3 
Microéconomie appliquée: environnement et Th von Ungern, po E 3 
bien-être social 
Analyse économique D. Neven, po H+E 6 
Gestion et organisation des ressources humaines P Delay, pe H+E 6 
Gestion de la production A P. Hameri, po H 6 
Eléments de comptabilité: première partie D. Oyon, po H 3 
Principes généraux d'informatique { 1 e r e partie) S Ghernoouti-Hélie, po H 3 
Principes généraux d'informatique [ 2 e m e partie) S. Ghernaouti-Hélie, po E 3 
Systémique & organisation S. Munari, po H ô 
Assurances sociales 1 R. Schmutz, pe H00-01 3 
Assurances sociales II R Schmutz, pe EOOOl 3 
Cours à option SSP: 
- Politiques sociales II G. Coro|Oud H+E 6 
- Recherche évaluative dans le champ social ( 1 ère partie F.X. Merrien H 3 
- Sociologie comparée des Etats-providence (2 è m e partie F X Merrien E 3 
Cours économie de la santé et gestion hospitalière ( DHEAP) H+E 6 
Université d'été en administration et gestion des services sanitaires (Asconaj- 3 semaines de 
cours 

Mémoire (9 crédits) 
Stage qui peut être lié à h rédaction d'un mémoire. 

Abréviations utilisées • 
E. = - ete„ . - ^ :,ir "• ' •. , . , 
OOpï ^ i l JqWsfeepr̂ y|ĉ têûŝ leŝ dnsfo}-! 

*< \^v^x\\^^x^w%^\6!ré\k)éa&^r 

A *' cours prérequis exigé p O B i * ; * * -=<*• 

; £ : •• • ^pqj%>if suiyrfelë|COAirscité,aù> ,'• ̂  

p' „ 

mer 

|ur ordinaire-
professeur associé professeur! éx̂ cfef /" _ 
professeur invité > / ' .̂ 

"sû^éan^* ! t f ^ f f 
professeur;qg^nt - -
màlfre '̂enseïgnemtrit;* >• r̂raftre d̂ efliê nê rĤ et 

1 de r^ercrjie'*f ^ " '**" "' 
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Adresses ut i les f\ 
www.hec.unil.ch 

RESPONSABLES ADRESSE TEL FAX 

Décanat Professeur Alexander Bergmann, doyen 
Secrétaire: M™ ANNE-MARIE ABERGHOUSS 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923341 
6923340 

6923345 
69233 45 

Professeur François Dufresne, vice-doyen BFSHI, 1015 Lausanne 6923374 6923305 

Professeur Yves Pigneur, vire-doyen BFSHI, 1015 Lausanne 6923416 692 3405 

Professeur Alfred Stettier, vice-doyen BFSHI, 1015 Lausanne 692 3456 6923305 

Professeur Thomos von Ungem-Sternberg, vice-doyen BFSHI, 1015 Lausanne 6923480 6923365 

M. Dominique Miche) Fartinade, adjoint de Faculté BFSHI, 1015 Lausanne 69233 31 69233 05 

Services de 
l'administration centrale 

Site à consulter: ; if: ; : t > , 
wvw. hec.unilcrrj * 

DpcttniêVttaîiprï disponible: 
H «BEÇ .Lausanne» tl\,. « - -

. ' «Descriptif des cours de licence» 
^ <Horoire!des cqurs efe licence» 
' «DtpfÔixiês de 3e cycle» "' . * , 

. . «Règlement de i'Ecole des HEÇ» 

Réception ET information: 
MRAE MARCELLE APRILE 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923300 692 3305 

Gestion des étudiants 
MMES CHTISTIANE JEANGIRORD ET CORINNE ROSSMONN (hri$tianeJeanghard@hetuniLdi Corinne.Rossmann@hec.unil.è 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923350 
692 3308 

692 33 05 

Information, documentation, promotion 
MME5 ISABELLE MEISFER ET VALÉRIE FRÏOUD 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923361 
6923302 

69233 05 

Finance, locaux et horaires des cours 
MME JOSIONE GÎGON 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923330 692 3305 

Informatique administrative 
M. LAIS RODRIGUEZ 
M. FAMAT RAIS 
M. LAURENT MORIGGIA 

BFSHI, 1015 Lausanne 692 3321 

6923322 
69233 23 

6923305 

Centre d'enseignement informatique CFJ 
RESPONSABLE: M. LUIS RODRIGUEZ 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923327 69233 05 

Mobilité et relations internationales 
Mmes MADELEINE LINARD ET CORINNE ROSSMANN 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923307 
6923308 

6923305 

Site WEB 
M™ ISABELLE CARCELES 

BFSHI, 1015 Lausanne 69233 11 69233 05 

Organisations affiliées m9 AIESEC (Ass. intern. des étud. en sciences écon. et commerciales) 
BUREAU ASSOCIATION 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923443 6923445 

Association des gradués HEC 
M™ MAGUY GILLOT 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923386 692 3385 

HEC - Espace Entreprise 
BUREAU DE L'ASSOCIATION 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923334 69233 25 

Comité des étudiants HEC 
BUREAU DU COMITÉ 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923316 692 33 15 

Junior Entreprise HEC (JE HEC] 
BUREOU DU COMITÉ 

BFSHI, 1015 Lausanne 69233 33 69233 35 

http://www.hec.unil.ch


Adresses ut i les 
www.hec.unil.ch 

Unité d'enseignement et de 

Département d'économétrie et 9 

d'économie politique (DEEP) 

Département de management • 
(DEMA) ". 

Institut Créa de 

Institut de gestion bancaire 
et financière (IGBF) 
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Institut de sciences 

management de la santé (lEMSj 

RESPONSABLES ADRESSE TEL FAX 
Professeur Thomas von Ungern, président BFSHI, 1015 Lausanne 6923480 69233 65 

Secrétariat du département 

M™ Hélène Kallay 
69233 20 69233 65 

Documentaliste 

M™ Claudine Delspierre-Saudan 
69233 64 69233 65 

Professeur Alfred Stettler, président BFSHI, 1015 Lausanne 69234 56 69234 95 

Secrétariat 

M™ Myjiom Daccord 
6923360 692 34 95 

• Professeur Jean-Christian Lambelet, directeur BFSHI, 1015 Lausanne 6923481 692 3355 

|||*|| M™ Délia Mlles, m.e.r, directrice adjointe 69233 53 6923355 
• 

• j Professeur Didier Cossin, directeur 
BFSHI, 1015 Lausanne 6923469 6923435 I Secrétariat 

M™5 Huguette Kappeler et Mena Jaquier 
6923382 69234 35 

- Professeur Yves Pigneur, directeur 
et président de l'orientation informatique de gestion 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923401 692 3405 

Secrétariat 

M̂e Ethel Bonvin 
6923400 6923405 

IIS • 
|f|B 

Professeur François Dufresne, directeur 
et président de l'orientation sciences actuarielles 

BFSHI, 1015 Lausanne 692 33 74 692 33 05 

Secrétariat 

M™ Myriom Daccord 
69233 60 69233 05 

• Professeure Ghislaine Cestre, directrice BFSHI, 1015 Lausanne 6923455 69233 05 

Secrétariat 

M™ Annick Pouly 
69233 10 692 33 05 

• Professeur Alberto Holly, directeur BFSHI, 1015 Lausanne 692 3482 69233 65 

Secrétariat: 

M̂e Hélène Kallay 
69233 20 692 33 65 

1 • Alfred Stettler, prof, responsable BFSHI, 1015 Lausanne 692 3456 69233 05 

Secrétariat: 

M™ Myriom Daccord 
692 33 60 69233 05 

1 • : Peter Keller et Francis Scherly, prof, responsables BFSHI, 1015 Lausanne 692 3488 69233 05 

• * 

Secrétariat 

M™ Myriom Daccord 
692 3360 6923305 

http://www.hec.unil.ch
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Adresses ut i les 
www.hec.unil.ch , { 

V>**RESPONSABLES [ ;, • : y: ; " l ;ADRKSi ; 
Programme posfgrade jj. 

Professeurs Maria Wennand-Forte, directrice BFSHI, 1015 Lausanne 6923429 
en management (MBA) Secrétariat du programme 

M"» Gino Lozazzera 
6923390 69233 95 

Programme postgrade en • 
science économique (MSE) i-J 

Professeur Emst-Ludwig von Thadden, directeur BFSHI, 1015 Lausanne 6923477 6923365 

Secrétariat du programme 

M™ Hélène Kolloy 
6923320 69233 65 

Programme postgrade • 
en informatique et '.:'.') 
organisation (MBI) -i: 

HÉ 
Programme postgrade en mana- |pj 
gement de la technologie (MOT) 

Programme postgrade en "è-. 
management international (MIM) 

Professeur Silvio Munari, directeur BFSHI, 1015 Lausanne 6923401 692 34 05 

Secrétariat du programme 

M™ Eihel Bonvin 
6923400 6923405 

Centre de Management de la technologie EPFL 6935396 6935060 

Professeur Daniel Oyon, directeur BFSHI, 1015 Lausanne 6923464 69233 05 

Secrétarial du programme 

M™ Annick Pour/ 
6923310 6923305 

Direction : vacat BFSHI, 1015 Lausanne 6923467 6923305 

Secrétariat du programme 6923382 69233 05 

H M™ Mena Jacquier 
• 
«llll 

Comité directeur BFSHI, 1015 Lausanne 
* m 1 

Secrétariat 

M» Hélène Kolloy 
6923330 69233 65 

31 BFSHI, 1015 Lausanne 

833 Secrétariat 

Mme Christiane Jeangirard 
69233 50 6923305 

5 V 

Ti 

Formation continue • Prof. Bernard Catry, délégué du Décanat BFSHI, 1015 Lausanne 69234 53 692 33 05 

SB 
Etudes doctorales • 

I B J | 

Professeur Alberto Holly, président de la 
Commission doctorale 

BFSHI, 1015 Lausanne 6923482 6923305 

Secrétariat 

M"» Isobelle Corceles 
6923311 69233 05 

http://www.hec.unil.ch
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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 s c i e n c e s 

Pendant longtemps, l'Homo sapiens a vécu en nomade, tirant sa nourriture de la 
chasse et de la cueillette et s'abntant dans des anfractuosités naturelles. Quelque huit 
mille ans avant notre ère, une évolution décisive apparaît : des animaux sont domes
tiqués, des cultures semées, l'homme devient sédentaire et organise des campements, 
puis des villages. Il commence à domestiquer la nature. Les découvertes et les inven
tions se succèdent, les techniques se développent, le savoir s'accumule. 

Le but des sciences est de mettre en forme les connaissances acquises pour qu'elles 
soient facilement accessibles et, d'autre part, de repousser sans cesse les frontières de 
l'ignorance : nous pouvons ainsi nous situer toujours mieux sur la planète et dans l'uni
vers, et apprendre à en exploiter les ressources naturelles dans l'intérêt de 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'objet d'éludé est soumis à l'expérimentation; on 
parle aussi de sciences naturelles puisque les objets ou êtres vivants étudiés sont 
presque toujours issus de la nature. Les quatre sciences naturelles de base sont la 
physique, la chimie, la biologie et les sciences de la Terre (géologie] Mais il existe 
une profusion de branches, souvent à l'intersection de deux ou plusieurs sciences na
turelles, qui couvrent des domaines plus spécialisés comme la géochimie, la biologie 
moléculaire, les sciences de 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 de formations conduisant à une licence, des diplômes, des 
doctorats, dans l'ensemble des sciences exactes et expérimentales: mathématiques, 
physique, chimie, biologie, sciences de la Terre, auxquelles s'ajoute la pharmacie 
Par ailleurs, la Faculté participe activement à l'effort de recherche du pays par le biais 
de nombreux laboratoires et instituts équipés de matériel de pointe et dont les travaux 
sont soutenus soit par le Fonds national de la recherche scientifique, soit par des fon
dations locales, nationales ou européennes, soit encore par des entreprises privées. 
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Grades décernés M 
"M 

Licence 
m 

Diplômes 

= v o / r section de pharmacie f<M 

m 

: 

Sur proposition de la Faculté des sciences, l'Université de Lausanne décerne les 
grades suivants: 

Licence ès sciences (branche principale et branche secondaire mentionnées) 

Diplôme de mathématicien 
Diplôme de physicien 
Diplôme de chimiste 
Diplôme de biologiste 
Diplôme de géologue 
Diplôme d'ingénieur géologue 
Diplôme en sciences naturelles de l'environnement 
Diplôme fédéral de pharmacien* 
Diplôme universitaire de pharmacien* 
Diplôme d'informaticien 
En commun avec l'Université de Genève 

Diplômes postgrades ^ Diplôme d'études approfondies en mathématiques 
S^i En commun avec l'Université de Genève et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
."pl Diplôme d'études approfondies en bîoïnformafique 

I En commun avec l'Université de Genève et l'Institut suisse de bioinformatique 
Diplôme d'études approfondies en chimie Genève-Lausanne 

» ! En commun avec l'Université de Genève 

B Diplôme d'études approfondies multinational de chimie moléculaire 
En commun avec I'EPFL, l'Ecole polytechnique - Université Paris VI et l'Université Paris XI (Fran-

. :..} ce), l'Université catholique de Louvain (Belgique) et l'Université des Saarlandes (Allemagne) 

t Diplôme postgrade en systématique et gestion de la bïodiversité 
En commun avec les autres universités de Suisse occidentale 

• 

ï Diplôme d'études supérieures spécialisées en pharmacie hospitalière* 

I En commun avec l'Université de Genève 

Doctorat ès sciences 

Doctorat ès sciences pharmaceutiques* 

1er , 2 e , 3 e cycles m Les deux premières années d'études constituent le 1 er cycle ou cycle propédeutique. 
La plupart des cours, exercices, séminaires et travaux pratiques du 1 er cycle sont don
nés au Collège propédeutique de Dorigny. Ces deux années sont consacrées à l'en
seignement des sciences de base et chacune se termine par un examen propédeu
tique: le premier (60 crédits ECTS) est présenté dès !a fin du 2 è m e semestre d'études, 
le second (60 crédits ECTS) à la fin du 4 è m e semestre. 
Le 2 è m e cycle d'études est consacré avant tout aux enseignements spécialisés prépa
rant aux examens de grades. 
Des cours de 3 è m e cycle existent en mathématiques, informatique, physique, chimie, 
biologie, sciences de 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, mais constituent une préparation pré
cieuse, sinon même indispensable, à la recherche et au doctorat. 

Licence ès sciences La licence ès sciences est un titre obtenu après 4 ans d'études (240 crédits ECTS) 
dans deux disciplines scientifiques choisies parmi les branches suivantes : mathéma
tiques, informatique, physique, chimie, biologie ou sciences de la Terre. 
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Les candidats choisissent une branche principale. Après réussite des deux examens 
propédeutiques dans cette discipline (1 20 crédits ECTS), ils s'inscrivent en licence ès 
sciences en choisissant une branche secondaire, différente de la branche principale. 
En troisième et quatrième année, ils doivent suivre, répartis sur deux ans, les ensei
gnements correspondant à la troisième année d'étude du diplôme de la branche prin
cipale (60 crédits ECTS) et les enseignements prévus au programme de la branche 
secondaire (60 crédits ECTS) et réussir les examens correspondants. Pour plus d'infor
mations, consultez les plans et règlements d'études. 

NB : La réussite de la branche secondaire donne droit à l'équivalence du 2ème exa
men propédeutique de cette branche. 

Les diplômes de mathématicien, physicien, chimiste, biologiste, géologue ou ingé
nieur géologue s'obtiennent en général après 4 ans et demi d'études, soit 9 se
mestres (270 crédits ECTS). Après avoir réussi les deux examens propédeutiques et 
les examens correspondants aux enseignements de deuxième cycle, les candidats 
doivent effectuer un travail de diplôme et défendre avec succès leur mémoire. 

Le diplôme d'informaticien est délivré conjointement par les Facultés des sciences des 
Universités de Genève et de Lausanne. Il s'obtient après 9 semestres d'études. Les 
candidats peuvent suivre les deux années propédeutiques à Lausanne; après la réus
site du deuxième examen propédeutique, ils doivent suivre les enseignements de 
deuxième cycle à Genève et effectuer un travail de diplôme à Genève ou Lausanne. 
La spécificité de ce cursus est de mettre l'accent sur les applications scientifiques de 
l'informatique, en particulier dans le domaine des sciences de la vie ainsi que celui 
des sciences humaines. 

Le diplôme en sciences naturelles de l'environnement (DESNE] est proposé aux étu
diants en sciences comme aboutissement de leur formation de 2 è m e cycle. Cette for
mation dure deux ans, après avoir réussi 3 ans d'études en biologie, géologie, chi
mie, physique ou pharmacie dans une université suisse. Les candidats venant d'autres 
pays sont admis s'ils obtiennent l'équivalence de leurs études à trois ans d'études en 
Suisse Ce cursus trouve son originalité dans son approche interdisciplinaire, basée 
sur un enseignement théorique coordonné entre les intervenants des différentes disci
plines, et un accent sur les travaux pratiques de terrain. Il permet : 
• d'acquérir une vision globale des systèmes naturels et anîhropisés par la compré

hension des processus physiques et biogéochimiques qui déterminent leur fonction
nement; 

• de connaître et maîtriser les outils appropriés permettant d'affronter les défis de la 
protection de l'environnement, 

• d'évaluer l'impact humain sur le fonctionnement des systèmes naturels et d'élaborer 
des mesures d'atténuation de cet impact. 

En collaboration avec les Universités de Suisse romande et I'EPFL, la Faculté des 
sciences propose les formations postgrades suivantes. D'autres enseignements post
grades sont en cours d'élaboration. 
• Diplôme lémanique d'études approfondies en mathématiques. Les Universités de 

Lausanne et de Genève, ainsi que l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, dé
livrent conjointement un diplôme d'études approfondies en mathématiques. Ce di
plôme constitue une formation complémentaire pour les détenteurs d'un premier titre 
universitaire en mathématiques. La durée des études est de 2 à 4 semestres. 

• Diplôme d'études approfondies en bioinformatique. L'objectif de ce DEA est la 
compréhension et maîtrise de la bioinformatique. La bioinformatique est opération-
nellement définie comme étant l'étude, à l'aide de techniques informatiques, des 
composants du monde vivant et plus particulièrement des molécules telles que les 
protéines, les acides nucléiques et les sucres, et de leurs interactions. 
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' Diplôme d'études approfondies en chimie Genève-Lausanne. Les Universités de 
Lausanne et de Genève délivrent conjointement un diplôme d'études approfondies 
en chimie. Ce diplôme constitue une formation complémentaire pour les détenteurs 
d'un premier titre universitaire en chimie. La durée des études est de 2 semestres. 

• Diplôme d'études approfondies multinational de chimie moléculaire. Un réseau 
* européen qui inclut notre Université, l'Ecole polytechnique, Université Paris VI (Fran-
\X ce), l'EPFL, l'Université catholique de Louvain (Belgique], l'Université Paris XI (Fran

ce) et l'Université des Saarlandes (Allemagne) offre chaque année un choix de 
•\\ cours de 3 è m e cycle à l'Ecole polytechnique de Polaiseau (France) durant le se-

mestre d'été. Ces enseignements s'adressent aux étudiants chimistes du 3ème cycle 
des institutions précitées et à ceux d'autres universités et écoles qui sont parrainés 
par ces institutions. Les candidats à ce DEA multinational de chimie moléculaire 
choisissent parmi les cours offerts un bouquet de spécialisation et 4 autres cours ap
partenant aux bouquets de spécialisation [env. 100 heures de cours). Les candi
dats passent des épreuves sur les cours qu'ils ont suivis et présentent un mémoire bi
bliographique sur un sujet imposé. En réunissant ces épreuves avec celle de la 
défense publique du mémoire de stage (recherches personnelles sur environ 10 
mois), les candidats inscrits dans les institutions suisses reçoivent le diplôme 
d'études approfondies multinational de chimie moléculaire qui est un mastère euro
péen reconnu par l'Union Européenne et, partant, par toutes les universités et 
grandes écoles européennes. 

' Diplôme postgrade en systématique et gestion de la biodiversité. Afin de répondre 
à une demande croissante de compétences dans les domaines touchant à la ges
tion de la biodiversité, les Universités de Suisse occidentale organisent un cours 
postgrade en systématique et gestion de la biodiversité. L'enseignement s'articule 

*•«. sur trois thèmes principaux: taxinomie et systématique; récolte et traitement de l'in
formation; approche et gestion de la biodiversité. Le postgrade dure un an et 
s'adresse aux diplômés en biologie ou sciences naturelles. 

• Diplôme d'études supérieures spécialisées en pharmacie hospitalière. Pour les 
\' pharmaciens diplômés qui souhaitent compléter leur formation dans le domaine 
, hospitalier. Cette filière est commune aux Sections de pharmacie de Lausanne et 

de Genève (Ecole romande de Pharmacie). La formation pratique et théorique de 3 
ans se déroule en Hôpital universitaire (CHUV et HUG). Possibilité de débuter une 
thèse de doctorat. 

t ! 

• 
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Institut de mathématiques (IMA) j* \ 
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La Section de mathématiques de la Faculté des sciences comprend l'Institut de 
mathématiques et l'Institut d'informatique. La section dispense un enseignement 
essentiellement orienté vers les mathématiques pures. Elle a pour principales missions 
de former les maîtres de mathématiques de l'Ecole secondaire vaudoise et de préparer 
des mathématiciens pour l'enseignement, la recherche et les diverses utilisations des 
mathématiques et de l'informatique. Elle a aussi la responsabilité de nombreux cours de 
service destinés à d'autres catégories de scientifiques. 

L'Institut de mathématiques assure la formation des étudiants candidats au diplôme de 
mathématicien ou à la licence ès sciences. Il dispense également des cours dans le cadre du 
troisième cycle romande de mathématiques et du Diplôme lémanique dètudes supérieures en 
mathématiques. Les étudiants qui souhaitent élargir leurs connaissances et effectuer des travaux 
de recherche peuvent préparer une thèse de doctorat en mathématiques. 
Les recherches conduites dans cet institut sont représentatives des principaux domaines des 
mathématiques pures ' algèbre, analyse harmonique, géométrie algébrique, géométrie 
différentielle, K-théorie algébrique, théorie des groupes, théorie des nombres, topologie 
algébrique. 
L'Institut de mathématiques est aussi responsable de plusieurs cours de service à l'intention 
d'autres étudiants de la Faculté des sciences et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. 

institut d'informatique (115) • Cet Institut dispense un enseignement de base en informatique destiné aux étudiants de la Faculté 
des sciences et assure la formation propédeutique des étudiants candidats au diplôme 
d'informaticien (délivré conjointement par les Facultés des sciences des Universités de Genève et 
de Lausanne). Il propose aussi un certain nombre de cours et de séminaires de deuxième cycle, 
qui permettent aux étudiants d'acquérir de bonnes connaissances techniques et de se familiariser 
avec diverses méthodes formelles indispensables à tout informaticien. Les titulaires d'un grade 
universitaire qui le désirent peuvent préparer une thèse de doctorat et suivre les nombreuses 
activités du Troisième 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 
ies 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. 

iM 

S e c t i o n d e p h y s i q u e 

•l 
•i-'i 

En Section de physique, les activités d'enseignement entrent dans deux catégories : les 
enseignements de service et les enseignements de la spécialité. 
Les enseignements de service s'adressent aux étudiants en médecine, en police 
scientifique et aux étudiants d'autres sections de la Faculté. En règle générale, ce sont 
des enseignements de 1 er cycle dont le but est de donner les notions de base aux 
enseignements spécialisés de biologie, géologie, médecine, pharmacie et police 
scientifique qui seront suivis plus tard, pour les futurs mathématiciens, il s'agit aussi de 
donner un cadre d'application des mathématiques. 
Les enseignements de la spécialité s'adressent aux futurs physiciens. Une partie de ces 
enseignements est donnée en commun à l'Université de Lausanne et à l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne. 
De généraliste qu'il est au 1er cycle, l'enseignement de la physique se spécialise 
partiellement au 2 è r f l s cycle et s'oriente vers les domaines de recherche particuliers de 
la section de physique : étude des surfaces et des nanostructures, spectroscopie des 
phénomènes ultrarapides, physique de la matière vivante, physique nucléaire et 
corpusculaire, cristallographie, astronomie et astrophysique Quant à la physique 
théorique (électromagnétisme, physique statistique, physique quantique et relativité), 
elle dépasse les divisions entre les deux cycles et les deux institutions que sont 
l'Université et I'EPFL. 
En étroite collaboration avec les autres écoles romandes, la section dispense 
également un enseignement de 3 è m e cycle dont les thèmes varient de semestre en 
semestre au gré des enseignants qui proviennent de tous les horizons. 
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Les activités de recherche de l'Institut concernent essentiellement les propriétés structurales et 
dynamiques de systèmes constitués de quelques atomes [par ex. les molécules} à plusieurs milliers 
d'atomes (nanostructures, molécules biologiques). En particulier, les petits amas d'atomes 
déposés sur des surfaces font l'objet d'études à l'aide, entre autres, de la microscopie à effet 
tunnel, tant en ce qui concerne leurs structures que leurs propriétés électroniques, cela à l'échelle 
du nanomètre. En physique de la matière vivante, on étudie les interactions ligand-récepteur par 
microscopie à effet de force ainsi que les propriétés élastiques des protéines. Les propriétés 
spectroscopiques et dynamiques de molécules en milieux condensés (liquides, solides} et de 
molécules biologiques sont étudiés par des lasers à impulsions ultra brèves (durée de l'ordre de 
nanoseconde, picoseconde et femtosecondej Finalement, la recherche théorique sur l'évolution 
et la morphogenèse concerne les sujets tels que matière molle fcristaux conformes}, physique de 
la matière vivante et modèles de l'évolution prébiotique 

Institut de physique 
des hautes énergies (IPHE) t 

I 
t 

Institut de physique théorique (IPT) •* 

y. 

BU! 

Institut de cristallographie (IC) 

Institut d'astronomie (IA) 

.1 

te 
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Les recherches de cet Institut sont orientées vers la physique des particules : elles utilisent les 
accélérateurs du CERN et FERMIIAB, et sont conduites dans le cadre de collaborations 
internationales. Les expériences en cours au CERN sont L3 et NOMAD. La première étudie les 
propriétés des bosonsZet W, vecteurs des interactions faibles, au moyen d'un détecteur installé 
sur te collisionneur électron-position (LEP}. La deuxième a pour but de mettre en évidence le 
phénomène d'oscillation des neutrinos et de déterminer la masse de ces particules. L'expérience 
HyperCP à FERMIIAB cherche un effet de violation de la symétrie CP (inversion d'espace et 
inversion matièreantimatière) dans les hypérons. L'Institut participe activement à la préparation 
de l'expérience LHCb qui prendra des données sur le prochain accélérateur du CERN, le "Large 
Hadron Collider" (LHC}, à partir de 2005. Cette expérience est dédiée à l'étude de la violation 
de la symétrie CP avec les mésons B. Enfin, un groupe de physiciens se consacre à des 
développements concernant la tomographie par émission de positions (PET}. 

Les recherches de l'Institut de physique théorique se font dans deux domaines. En physique de la 
matière condensée, on étudie les propriétés magnétiques et électroniques des systèmes fortement 
corrélés à une et deux dimensions. On s'intéresse aussi aux solides désordonnés et à des 
problèmes de biophysique. En physique des particules élémentaires, on étudie dans la cadre de 
la théorie des champs quantifiés des questions qui vont des problèmes mathématiques 
fondamentaux aux applications cosmologiques. 

Les recherches actuelles de l'Institut s'orientent vers l'étude des systèmes cristallins apériodiques, 
l'étude des transformations structurales en fonction de la température et de la pression, l'étude des 
vibrations thermiques des atomes et des liaisons chimiques dans les cristaux. En particulier, nous 
étudions les structures modulées incommensurables tant du point de vue théorique 
qu 'expérimental. Ces systèmes quasi périodiques sont étudiés par diffraction des rayons X et des 
neutrons dans le formalisme du superespace De plus, la modélisation des structures 
apériodiques par les méthodes de la dynamique moléculaire fait également partie des 
recherches de l'Institut. 
A l'aide du rayonnement synchrotronique et de la diffraction par poudres et par monocristaux, on 
étudie les variations structurales sous l'effet de la température et de la pression. On étudie 
également les intensités diffuses provenant de structures désordonnées tout en développant les 
modèles mathématiques et numériques qui permettent de mieux les décrire. 
L'Institut gère également une ligne de lumière (SNBLj à Grenoble dans le laboratoire européen de 
radiation synchrotronique (ESRF). Ses instruments de recherche permettent à toute la communauté 
des chercheurs suisses de bénéficier de mesure synchrotronique de haute performance pour la 
diffraction. 

L'Institut d'astronomie, en collaboration avec l'Observatoire de Genève, a développé des 
recherches en spectroscopie et photométrie stellaires. Les objets d'études sont les étoiles ayant 
une composition chimique particulière et les amas d'étoiles. Une base de données 
photométriques et une base de données des amas ouverts ont été développées et mises à la 
disposition de la communauté astronomique internationale. 

Institut de physique de la 
matière condensée (IPMQ *• 
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Institut de chimie minérale i 
et analytique (ICMA) 

mm 

Institut de chimie organique (ICO) ' • 

•si 

Section de biologie • 

La Section de chimie comprend l'Institut de chimie minérale et analytique et l'Institut de 
chimie organique. Les activités d'enseignement sont assurées par neuf professeurs. 
Les deux premières années ( 1 er cycle) réunissent les étudiants chimistes de l'Université et 
ingénieurs-chimistes de I'EPFL, dans un tronc commun avec libre passage d'une 
institution à l'autre. De généraliste au 1er cycle, l'enseignement se spécialise 
partiellement au 2 è m e cycle et s'oriente vers les domaines modernes de la chimie qui 
reflètent la nature des recherches menées dans ia Section. Une importance particulière 
est accordée aux travaux pratiques [ 2 à 3 journées/semaine) qui sont réalisés dans les 
laboratoires de recherche. Cela permet à l'étudiant d'apprendre à utiliser les 
techniques actuelles et de côtoyer régulièrement les chercheurs. 
Les axes majeurs de lo formation tendent vers : 
• La synthèse multi-étapes des substances d'intérêt biologique et pharmaceutique. 
• L'analyse de produits naturels et la compréhension des mécanismes biochimiques. 
• La chimie biomorganique de complexes entre les métaux de transition et ligands or

ganiques (agent de contraste en IRM, sondes luminescentes). 
• La synthèse organométallique sous atmosphère contrôlée. 
• La compréhension et l'utilisation des méthodes analytiques modernes avec un ac

cent sur la résonance magnétique nucléaire. 
En dernière année, l'étudiant réalise un travail de recherche indépendant d'un semestre 
en complète sa formation notamment dans l'un des domaines suivants : les 
biotechnologies, la biochimie, la chimie de l'environnement, la modélisation et la 
simulation de réactions chimiques assistées par ordinateur, les sciences alimentaires. 
Cette spécialisation est offerte en étroite collaboration avec la Section de chimie de 
l'Université de Genève. 

la recherche effectuée à l'ICMA couvre les domaines actuels de la chimie de coordination et de 
la chimie organométallique des éléments de transition . la synthèse dirigée de nouveaux 
composés ayant des propriétés spécifiques (batteries moléculaires, sondes spectroscopiques, 
précurseurs de nouveaux matériaux, systèmes intermêtaltiques), la fixation et l'activation de 
petites molécules telles que l'azote de l'air et le dioxyde de carbone, l'utilisation des ions 
lanthanides comme traceurs dans les dolides et les systèmes d'intérêt biologique (agents de 
contraste en imagerie médicale, h dynamique intramoléculaire des composés clusters, l'étude 
des mécanismes de réactions au moyen de techniques modernes adaptées à la haute pression 
(résonance magnétique multinucléalre, spectroscopies diverses) et des études structurales par 
diffraction des rayons X. 

ia chimie organique étudie les substances de la matière vivante. Elle cherche à élucider la 
composition et fonction de ces 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'institut de chimie organique est directement axée sur la synthèse et ta modification chimiques et 
biologiques de produits naturels (par exemple peptides, protéines, sucres, nucléotidesj et sur le 
design de molécules d'activités biologiques (par exemple mimes des ligands et substrats 
d'enzymes) pour les études des relations structure-fonction, de la reconnaissance moléculaire 
utilisant par exemple des méthodes de spectroscopie magnétique nucléaire et à ta fabrication de 
composés d'intérêt pharmaceutique (antivirus, anti-cancer, vaccins synthétiques) D'autres 
travaux visent lo découverte de nouvelles réactions chimiques, une compréhension approfondie 
des bases de la réactivité chimique ("mécanismes réactionnels") et une extension de l'éventail des 
méthodes de synthèse et d'investigation structurale. 

La Section de biologie assure, avec le soutien de divers instituts de la Faculté de mé
decine, un enseignement diversifié des différents domaines des sciences de la vie. 
Cette diversité même rend nécessaire le choix entre deux options principales dès la 
3 è m e année d'études, assurant une formation cohérente soit en biologie cellulaire et 
moléculaire, soit en biologie des populations. Dans chacune de ces deux options, 

Section de chimie • i 
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institut de biologie animale (IBA) 

l'étudiant peut choisir ses spécialisations parmi les nombreux enseignements dispen
sés sous forme de modules d'une demi-année proposés par les différents instituts. Un 
travail personnel de diplôme durant le dernier semestre permet à l'étudiant d'achever 
ses études en étroite liaison avec les chercheurs en biologie de l'Unit. 
L'enseignement proposé en biologie comprend entre autres les domaines suivants : 
• Biochimie et biophysique: étude des structures et fonctions des molécules biolo

giques. La vie est en effet fondée sur des molécules extrêmement complexes dont 
les propriétés régissent les caractéristiques d'un organisme. 

• Génétique: étude de la structure et du fonctionnement des gènes. Ce sont des uni
tés définies, localisées sur les chromosomes, auxquelles est lié le développement 
des caractères héréditaires. Elles contiennent l'information nécessaire au fonctionne
ment de l'organisme. La génétique s'intéresse aux mécanismes moléculaires qui 
contrôlent la duplication et l'expression de cette information dans fa cellule ainsi 
qu'aux processus assurant son renouvellement et son maintien au niveau des popu
lations. 

• Physiologie animale et végétale: étude des fonctions et des propriétés des êtres vi
vants au niveau des cellules, des tissus et des organes. Le fonctionnement d'un or
ganisme exige de la part de ses différentes parties un travail de production, de 
stockage et d'échange de matériaux et d'énergie avec l'extérieur. Ce travail doit 
par ailleurs être coordonné et régulé afin d'assurer la cohérence de l'organisme 

• Mycologie, botanique et zoologie: étude de la diversité des organismes compo
sant ie monde vivant, de leur filiation dans la longue histoire de la vie, et des adap
tations particulières qu'ils ont développées pour assurer leur rôle dans le milieu qu'ils 
occupent. 

• Ecologie: étude des relations entre organismes, populations et milieu physique dans 
les écosystèmes. L'écologie comprend aussi bien l'étude de la dynamique des po
pulations et des systèmes de populations [relations proies-prédateurs) que l'analyse 
de la répartition géographie des différentes espèces ef associations d'espèces. 

• Microbiologie: étude des microorganismes, unicellufaires pour la plupart. Les mi
croorganismes constituent un vaste groupe d'organismes fort variés quant à leurs ac
tivités dons la nature. 

Les chercheurs veulent comprendre, au niveau moléculaire, comment fonctionne l'ADN, qui est 
la 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 (la spéciali
té du laboratoire consiste à observer les molécules dans leur milieu aqueux} et interprètent ces 
observations, généralement à travers les lois de la physique appliquées à des représentations 
et des simulations à l'ordinateur. 

Les collaborateurs du laboratoire de biologie microbienne étudient la génétique et la physiolo
gie des bactéries Gram-négatives : 
• L'adaptation de Pseudomonas aéruginosa, bactérie pathogène opportuniste, aux conditions 

de stress. 
• Les interactions entre Pseudomonas fluorescents (bactérie bénéfique}, champignons phytopa-

ihogènes et plantes. 

Le thème général des recherches concerne le filtrage de l'information génétique dans les cel
lules animales ef leurs virus. Quatre sujets particuliers font l'objet des recherches de l'institut-
• Mécanismes moléculaires par lesquels les hormones stéroïdes, 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 du

plication des gènes. 
• Régulation de l'expression 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. 
• Développement de biotechnologies pour l'expression de gènes à des fins de médecine hu

maine et vétérinaire. 
-Jet 
4*4 
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Section des sciences 
de la Terre 

Cet institut rassemble de nombreux groupes de recherche voués très largement à lètude du 
fonctionnement, de la diversité et de l'évolution des organismes, populations et milieux naturels. 
Les thèmes de recherche principaux sont: 
• Génomique et bases moléculaires des réactions de défense des plantes supérieures avec 

des techniques modernes comme l'analyse globale de l'expression des gènes par cDNA mi-
croarrays. 

• Régulation et biologie moléculaire du métabolisme primaire chez les plantes. 
• Modifications de structure, étudiées par microscopies photonique et électronique, subsé

quentes au développement et à la transformation génétique. 
• Synthèse de biopolymères biodégradables dans les plantes génétiquement modifiées. 
• Etude des gènes impliqués dans le transport des anions. 
• Biologie du développement des plantes (mousses} par ciblage de gènes, génétique inverse 

et génomique fonctionnelle. 
• Génétique et évolution moléculaire des pigments des fleurs et des champignons. 
• Systématique des végétaux supérieurs (Angiospermes) : étude des facteurs génétiques et en

vironnementaux influençant la spêciation chez les plantes. 
• Biologie du mycélium et du développement des carpophores des Hyménomycètes, particu

lièrement des champignons à lamefles. 
• Etude des mécanismes de différenciation génétique des populations et de spêciation, parti

culièrement ceux qui découlent de mutations chromosomiques 
• Génétique des populations et estimation des flux de gènes dans des populations de plantes 

et d'animaux (surtout insectes, mollusques et mammifères). 
• Etudes génétiques, comportementales et théoriques des sociétés de fourmis et autres sociétés 

animales. 
• Modélisation de dynamique et évolution de populations naturelles, appliquée entre autres à 

la gestion de ces populations Ibouquetin, grand-tétras, etc). 
• Biologie moléculaire de la conservation * expertises génétiques de populations menacées 

ou sensibles (loup, truite marbrée, etcj. 
• Phylogéographie et écophysiologie des micromammifères. 

La géologie est une science et un métier. Cette dualité détermine l'organisation des 
études. Sur le plan professionnel, les principaux débouchés du géologue se sont long
temps situés à l'étranger : ainsi naquit l'image d'un métier aventureux lié à l'explora
tion et au développement des continents lointains. Le travail était essentiellement orien
té vers la prospection minière et la recherche pétrolière. Aujourd'hui les choses ont 
changé : les deux dernières décennies ont vu une forte augmentation de la demande 
intérieure d'expertises géologiques, et depuis le milieu des années 80 la majorité des 
géologues diplômés travaillent en Suisse. Les nouveaux débouchés concernent notam
ment la gestion de l'environnement et des ressources naturelles (eau, etc], la géologie 
du génie civil, la prévention des risques naturels, et les énergies nouvelles (géother
mie). Bien entendu ces orientations offrent aussi du travail à l'étranger, où elles com
plètent les débouchés traditionnels. 
Sur le plan scientifique, le complexe des sciences géologiques (ou sciences de la 
Terre) comprend des disciplines variées, allant de la géophysique à la paléontologie, 
de la minéralogie à ia tectonique, de la sédimentoiogie à géochimie. Définies par les 
objets de leurs investigations (structure des montagnes, fossiles, minéraux, volcans, 
etc) ou par les méthodes qu'elles mettent en œuvre, ces disciplines concourent toutes 
à étudier la Terre, sa nature et son histoire, ainsi que l'histoire de la vie qui lui est inti
mement liée. 
Les études à Lausanne visent à former un géologue polyvalent, maîtrisant un large 
spectre de disciplines scientifiques, et à l'aise aussi bien sur le terrain que dans les la
boratoires où il apprend à utiliser des instruments perfectionnés et complexes. Une 
partie importante des études est consacrée aux enseignements sur le terrain. 

'oit 
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ai" 
Institut de géologie et M 

paléontologie (IGP) 

Institut de minéralogie -Mi 
et pétrographie (IMP) «i.-

Institut de géophysique (IG) ê 

Centre d'analyse minérale 

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 dans les Alpes, mais ses chercheurs tra

vaillent aussi dans d'autres chaînes plus lointaines telles que l'Himalaya. 
• L'histoire des océans, en relation avec les mouvements des plaques et les variations des cli

mats. 
• L'évolution de plusieurs groupes d'animaux et leur utilisation pour dater les roches d'origine 

manne. 
Dans tous ces domaines, les travaux de terrain sont complétés en laboratoire par des analyses 
et par l'élaboration de modèles informatisés. 

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 leur interaction chimique avec les 
eaux souterraines. Ces processus géologiques et géochimiques sont directement liés à la for
mation du soubassement de nos régions alpines, du Plateau et du Jura, et à leur évolution ac
tuelle. L'Institut dispose, en plus des outils classiques du géologue, de laboratoires analytiques 
perfectionnés (microsonde électronique, spectromètres de masse, etcj qui permettent de doser 
avec une grande précision tes 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, résistivitê électrique, champs 
gravifiques 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 te 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, résistivitê, magnétisme, sismique, 
réfraction, diagraphie et magnêto-tetlurisme. 
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 soussol profond de la Suisse. 

Le Centre est un laboratoire consacré à l'analyse chimique des roches et des minéraux par di
verses méthodes (fluorescence X), et à l'interprétation de ces analyses, il est au service de toute 
la section, mais aussi d'utilisateurs extérieurs (par ex. archéologues}. Il mène des recherches al
pines et environnementales, et assure la formation des étudiants dans plusieurs domaines de la 
géochimie. 

ÎÀ6 
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M a t h é m a t i q u e s 

P h y s i q u e 

i n d u s t r i e , s o c i é t é s d e s e r v i c e s 

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 

I n s t i t u t s 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 

I n s t i t u t s 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 é fondamentale, 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 e d e d é v e l o p p e m e n t - " • -

C h i m i e I n d u s t r i e : p r i n c i p a l e m e n t l a 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 , l e x H l e s / ^ d è n r ë e s a l i m e n t a i r e s , ' e t c . • * - - - * - *- ' ' ^ 

E n s e i g n e m e n t e t q d m i r û s t r a t i q r ï 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 e 

l ' e h v ï r o n n e m e n ï ô u d e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s ) - ' '"- 8 ' • K 

I n s t i t u t s 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 e t 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 "* * * "- *• * <•-\ 

B i o l o g i e I n s t i t u t i o n s n a r i d n d l ê s ^ e t i n t e r n a t i o n a l e s 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 ë r c H e â p p l r 

q ù œ e t d e . r e ç h e r c h e d e ï d é y e f o p p e m e r j t ^ r . ^ •• «< -? 3- , 4 ^ s . - p # f , „ ^ ^ • 

l a 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 ; p g r o b i o l 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 r h é - " 

y d i c p j e s e t a l i m e n t a i r e s ! , g é n i e ; g é n é t i q u e , g é r j j e d e l ' e p r v i r p n r ^ m e n l ' ^ e t c . ^ i ^ ^ 12Z * " 

E n s e i g n e r W è n t e f s e r v i c e s p u b l i c s ( s e i y i c e s ; d e s * f o r ê t s , " d e i c i f a u n e / d e l ' a m é n a g e m e n t c l û 

" * - i | o j r e / muséetsipgpex.| à ] *Z*Z*% * / 1 1 * * * 9 m *l * • * T T Î f , 

S c i e n c e s d e l a T e r r e • Ên̂ jjfsjp: g é o l o g i e d u g e n i e « c i v J | g r à n d e s ^ ç ô r j s f ^ c t i o 0 S } , t u | r p ( s j ; h y d r o g é o l ^ ê l r f - f 

~ * c h e r c h e n t . p r o t e c t i o n d e l ' e a u ) > g e s t i o n d é l ' e n v i r o n n e m e n t ( g é o c h i m i e ^ p o l l u t i o n e t d é -

; ^ s c h e t s ^ r i s q a e s n g t 6 r | i s , - ' e i c ^ ^ . C ^ ^ 5 ^ 1 * ? • * j * * * * s I t ï * f * 

• , A l ' é t r a n g e r : m ê m e s d é b a u c h é s , q u i s ' a j o u t e n t a u x a p p l i c a t i o n s t r a d î t i o n n é l j e s d e ( a y 

2 * g é p j ç i g l e î p r o s r ^ e f r ô p n • m i n j è f e T § t ^ t r o l i è r e 4 K * ê-Zt^'s * ' • i l L I t T * 

fous te deux ans, l'Office fédéral de la statistique mène en cof 
laboiotion avec l'ASOU (Association suisse pour l'orientation uni
versitaire) une enquête auprès de tous les feunes diplômés des 
hautes écoles suisses. En 1999, un questionnaire a été envoyé 
à près de U'OOO personnes; ie taux de réponses a été de 
57%. l'enquête ne reflète pas l'orientation professionnelle défi
nitive des diplômés, mais leur situation une année après la lin 
des études. 
Le tableau chantre montre la répartition des diplômés universi
taires dons les différents secteurs professionnels, un an après 
l'obtention de leur grade. Cette répartition est donnée en pour
centages et doit être tue ligne par ligne, c'est-à-dire voie de for
mation par voie de formation. 
Les personnes intéressées peuvent obtenir le rapport complet auprès 
de l'Office fédéral de ta statistique à Neuchôte! (032/713 60 60). 

M a t h é m a t i q u e s 

P h y s i q u e 

C h i m i e 

B i o c h i m i e / b i o l o g i e m o l é c u l a i r e 

S c i e n c e s n a t u r e l l e s / e n v i r o n n e m e n t 

* S c î e n c e s d e l a t e r r e / g é o l o g i e 

P h a r m a c i e 

M é d e c i n e h u m a i n e 

l e c t e u r s d ' a c t i v i t é d e s j e u n e s d i p l ô m é s s u i s s e s e n 1 9 9 9 : 
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37.8 23.6 0.8 0.8 1.6 13.4 10.2 1.6 0.8 3.9 4.7 0.8 
57.9 6.0 0.5 14.8 2.7 8.7 2.2 0.5 1.6 4.4 0.5 
60.2 8.5 1.7 23.7 0.8 2.5 0.8 0.8 0.8 
53.6 3.8 0.5 8.5 22.3 2.4 1.9 0.9 0.5 0.5 0.9 1.9 1.4 0.5 0.5 
32.7 15.2 1.2 2.3 1.9 0.8 3.1 6.6 5.1 5.4 1.6 0.4 0.4 4.3 4.3 10.5 3.5 0.8 
42.5 2.7 6.8 4.1 1.4 10.9 4.1 4.1 1.4 2.7 6.8 1.4 5.5 1.4 4.1 

13.3 72.5 13.3 0.8 
8.7 0.2 89.9 0.2 0.5 0.2 0.2 

* Voies d'étude mentionnées avec ce signe-les effectifs étant faibles, nous rivons considéré plusieurs années statistiques. 
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Programme . v 

des cours Tv 

Mathématiques 
Site à consulter 

Liste A : Algèbre ' W 

Liste B : Analyse "Jj 

tiste C : Géométrie %• 

Liste D : Topologie ? 

Liste E : Cours extérieurs à ^ t 

l'Institut de mathématiques 

l ^ l l : * :V: ; * _ DIPLÔME DE MATHÉMATICIEN - t » - - \ [ï 

semestre type d'enseignement crédits 
1 ère année 
Algèbre linéaire 1 Jacques Thévenaz H Ob 42C/28EX 5.5 Algèbre linéaire II Jacques Thévenaz E Ob 42C/28EX 5.5 Analyse 1 JuarrPablo Ortega H Ob 56C/56EX 8.0 Analyse 11 Tudor Ratiu E Ob 56C/56EX 8.0 Géamétrie 1 Klaus-Dieter Semmler H Ob 42C/28EX 5.5 Géométrie II Peter Baser î Ob 42C/28EX 5.5 Informatique 1 Marco Tomossini H Ob 14C/28EX 2.5 Informatique II Marco Tomassini E Ob 14C/28EX 2.5 Mécanique et thermodynamique 1 Minh-Tom Tran H Ob 56C/28EX 7.0 Mécanique et thermodynamique II Minh-Tam Tran E Ob 56C/28EX 7.0 Physique I Mojed Chergui H Minh-Tam Tran Ob 56TP 1.5 
Physique 11 Mojed Chergui E Minh-Tom Tron Ob 56TP 1.5 
2ème année 
Algèbre 1 Jacques Boéchat H Ob 42C/28EX 7.0 Algèbre il Jacques Boéchat E Ob 42C/28EX 7.0 Analyse III (pour mathématiciens) Oscar Kcri Buriet H Ob 42C/28EX 7.0 Analyse IV (pour mathématiciens) Oscar Karl Buriet E Ob 42C/28EX 7.0 Concepts des langages de programmation et orientés-obiers 1 Marco Tomassini H Op 28C/28EX 4.5 Concepts des langages de programmation et orientés-objets 1 Marco Tomassini E Op 28C/28EX 4.5 Electrodynamique 1 Wolf-Oieter Schneider H Op 42C/28EX 9.0 Ëfecfrodynamiqtre (1 Mikhail E. Chapodinïkov E Op 42C/28EX 9.0 Mécanique analytique Frédéric Mila H Op 28C/28EX 9.0 Probabilité et statistique 1 Anthony Dovison H Ob 28C/28EX 4.5 Probabilité et statistique II Anthony Dovison E Ob 28C/28EX 4.5 Topologie générale et espaces fonctionnels 1 Antoine Derighetfi H Ob 42C/28EX 7.0 Topologie générale et espaces fonctionnels (1 Antoine Derigfietfi E Ob 42C/28EX 7.0 
2ème cycle 
Corps finis Jacques Boéchat E Op 28C/28EX 7.5 Corps values Jacques Boéchat H Op 28C/28EX 7.5 Modules projecfifs 1 Manuel Ofanguren H Op 28C/28EX 7.5 Modules projectife II Manuel Ojanguren E Op 28C/28EX 7.5 Analyse algébrique et rotations E Serge Maumary H Op 28C/28EX 7.5 Analyse algébrique et rotations II Serge Maumary E Op 28C/28EX 7.5 Fonction zêta Henri Joris E Op 28C/28EX 7.5 Fonctions analytiques Henri Joris H Op 28C/28EX 7.5 Intégration Antoine Derighetti H Op 28C/28EX 7.5 Géométrie dans les espaces métriques Oscar Kori Buriet E Op 28C/28EX 7.5 Géométrie réelle Manuel Ojanguren H Op 28C/28EX 7.5 Systèmes de racines Jacques Thévenaz E Op 28C/28EX 7.5 Théorie de l'homotopie 1 Dominique Arlettaz H Op 28C/28EX 7.5 Théorie de l'homotopie 11 Dominique Arlettaz E Op 28C/28EX 7.5 Topologie algébrique et rotations I Serge Maumary H Op 28C/28EX 7.5 Topologie algébrique ef rotations II Serge Maumary E Op 28C/28EX 7.5 Algèbre de lie 1 Kothryn Hess H Op 28C/14EX 7.5 Algèbre de lie II Kathryn Hess E Op 28C/14EX 7.5 Analyse de données Anthony Dovison E Jeon-Morie Helbling Op 28C/14EX 7.5 
Analyse numérique des équations oux dérivées partielles Jacques Rappaz H Op 28C/14EX 7.5 Approximations numériques en dynamique des fluides Alfio Quarieronï E Op 28C/I4EX 7.5 Astronomie et Astrophysique III : étoiles et matière interstellaire Bemord Haudc H Op 28C/28EX 7.5 
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Astronomie et Astrophysique IV Bernard fîauck E Op 28C/28EX 7.5 
Astronomie et astrophysique 1 : les objets célestes Bernard Hauck E Op 28C/28EX 7.5 
Astronomie et astrophysique II : matière et rayonnement Bernard Hauck E Op 28C/28EX 7.5 
Chapitres choisis d'olcjorithmique Komeî Fukuda H 

Thomas Uebling 
Alain Prodon 

Op 2BC/14EX 7.5 

Concepts des langages de programmation et on'entés-objeîs 1 Marco Tomassini H Op 28C/28EX 7.5 
Concepts des langages de programmation et orientés-objets il Marco Tomassini E Op 28C/28EX 7.5 
Cours ô option du 2e cycle de !o Section de mathématiques UNIGE H, E Op 28C/28EX 15.0 
Cristallographie 1 : Structure de la matière condensée Jean-Luc Martin E 

Dieter Schwarzenbach 
Op 28C/28EX 7.5 

Cristallographie 11 : Propriétés tensorielles Dieter Schwarzenbach H Op 28C/28EX 7.5 
Electrodynamique quantique François Reuse E Op 28C/28EX 7.5 
Equations différentielles ordinaires 1 Maher Moakher H Op 28C/14EX 7.5 
Equations différentielles ordinaires II Philippe Metzener E Op 28C/14EX 7.5 
Géométrie riemannienne 1 Peter Buser H Op 28C/14EX 7.5 
Géométrie riemannienne il Marc Troyanov E Op 28C/14EX 7.5 
Introduction â l'électrodynamique et optique quantiques François Reuse FI Op 28C/28EX 7.5 
Logique formelle 1 Daniel Pitteloud H Op 28C/28EX 7.5 
Logique formelle II Daniel Pitteloud E Op 28C/28EX 7.5 
Mothemaîicol modelling of DNA1 John Maddocks H Op 28C/14EX 7.5 
Maîhematical modelling of DNA II John Maddocks E Op 28C/14EX 7.5 
Modèles de décision 1 Thomos Liebling H Op 28C/14EX 7.5 
Modèles de décision II Thomas liebling E Op 28C/14EX 7.5 
Modèles non linéaires et linéaires généralisés Stephan Morgenîhaler E Op 28C/14EX 7.5 
Modélisation mathématique du système cardio-vasculaire Alfio Quarteroni H Op 28C/Ï4EX 7.5 
Mécanique quantique avancée l Frédéric Mile H Op 28C/28EX 7.5 
Mécanique quantique avancée II VACAT E Op 28C/28EX 7.5 
Optimisation 1 Alain Hertz H Op 28C/14EX 7.5 
Optimisation II Alain Hertz E Op 18C/14EX 7.5 
Physique atomique Autelio Boy H Op 28C/14EX 7.5 
Physique quantique 1 Antonio Quattroponi E Op 28C/28EX 7.5 
Physique quantique II Antonio Quattropani H Op 28C/28EX 7.5 
Physique statistique 1 Christian Gruber H Op 28C/28EX 7.5 
Physique statistique II Christian Gruber E Op 28C/28EX 7.5 
Physique théorique avancée 1 Poolo De Los Rios H 

Frédéric Mila 
Op 28C/14EX 7.5 

Physique théorique avancée II Frédéric Mila E Op 28C/14EX 7.5 
Processus stochastiques 1 Gérard Ben Arous H Op 28C/14EX 7.5 
Processus stochastiques II Gérard Ben Arous E Op 28C/14EX 7.5 
Relativité et cosmologie 1 Christian Gruber H Op 28C/14EX 7.5 
Relativité et cosmologie II Christian Gruber E Op 28C/14EX 7.5 
Simulation numérique de systèmes physiques 1 Aîfonso Baldereschi H Op 28C/14EX 7.5 
Simulation numérique de systèmes physiques II Alfonso Baldereschi E Op 28C/14EX 7.5 
Statistique mathématique Anthony Dovison H Op 28C/14EX 7.5 
Séries temporelles Stephan Morgenîhaler H Op 28C/14EX 7.5 
Tarification et provisions André Dubey H 

Hcns-Ulrich Gerber 
Op 28C/28EX 7.5 

Théorie de la crédibilité André Dubey E 
Hans-Ulrich Gerber 

Op 28C/28EX 7.5 
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Informatique \fjs" 

Site à consulter, = 
(pians et rêgFëmfnfs â^études}: 

"W",rv«vvw.tfnif.ch'/scf. ' \ •' ' " '• 

Si le premier cycle du diplôme d'informa
ticien peut être suivi indifféremment à Lau

sanne ou à Genève, le 2ème cycle en 
revanche a lieu à l'Université de Genève 
en collaboration avec l'Institut d'informa

tique de la Faculté des sciences de 
l'Université de Lausanne. 
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DIPLÔJraîINFORM̂^ , ^ 
semestre type d'enseignement crédits 

1ÈRE a n n é e 

ALGORITHMIQUE 1 VACAT H OB 28C/14EX/14TP 5.0 
ALGORITHMIQUE II VACAT E OB 28C/14EX/28TP 5.0 
ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS 1 EDUARDO SONDIEZ H OB 28C/14EX 4.D 
ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS 11 GIONLUCA TEMPESTI E OB 28C/14EX 4.0 
ATELIER MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE FELICE RONGA E OB 28TP 3.0 
LOGIQUE FORMELLE L DANIEL PITTELOUD H OB 28C/28EX 4.5 
LOGIQUE FORMELLE II DANIEL PITTELOUD E OB 28C/28EX 4.5 
MATHÉMATIQUES 1 FRONÇAIS HAOB H OB 56C/28EX 8.0 
MATHÉMATIQUES II FRANÇOIS HAOB E OB 42C/28EX 6.0 
PHYSIQUE GÉAÊRAIE 1 (POUR SCIENCES NATURELLES) FRANÇOIS ROÎHEN H OB 42C/28EX/42TP 8.0 
PHYSIQUE GÉNÉRALE II (POUR SCIENCES NATURELLES) FRANÇOIS ROÎHEN E OB 42C/28EX/28TP 8.0 

2ÈME a n n é e 

ANALYSE NUMÉRIQUE LUCA FORMOGGIA E OB 28C/14EX 4.0 
BASES de DONNÉES CHRISTINE PARENT H OB 42C/Ï4TP 5.5 
BIOSTATISTIQUE ALFIO MARAZZI H OH 28C/28EX 4.5 
CONCEPTS DES LANGAGES DE PROGRAMMATION ET ORIENTÉS-OB[ETS L MORCO TOMASSINI H OB 28C/28EX 4.5 
CONCEPTS DES LANGAGES DE PROGRAMMATION ET ORIENTÉS-OBJETS 1 MARCO TOMASSINI E OB 28C/28EX 4.5 
ELÉMENTS D'INFORMATIQUE THÉORIQUE 1 JOSÉ PALAZZO ROLIM H OH 28C/28TP 4.5 
ELÉMENTS D'INFORMATIQUE THÉORIQUE 11 JOSÉ PALAZZO ROLIM E OB 28C/28TP 4.5 
MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES III MANUEL OJANGUREN E OB 28C/14EX 4.0 
MICRAINFO/MOTJQUE EDUARDO SUNCHEZ E OB 28C/14EX 4.0 
STRUCTURES DE DONNÉES PIERRE BONZON H OB 56C/28EX 7.5 
SYSTÈMES INFORMATIQUES 1 JORGEN HARMS H OB 28C/14EX/28TP 5.25 
SYSTÈMES INFORMATIQUES 11 JQRGEN HARMS E OB 28C/14EX/28TP 5.25 
SÉMINAIRE D'INFORMATIQUE MARCO TOMASSINI E OB 28S 2.0 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
FACULTÉ DES SCIENCES 

Programme 
des cours 

P h y s i q u e 

Site à consulter 
{plans et règlements d'études): 
•W www.umi.ch/sc 

DIPLÔME DE PHYS IC IEN 

semestre type d'enseignement crédits 

1 è r e année 
Algèbre linéaire 1 Jacques Thévenaz H Ob 42C/28EX 5.5 
Algèbre linéaire II Jacques Thévenaz E Ob 42C/28EX 5.5 
Analyse 1 Juon-Pablo Orîego H Ob 56C/56EX 8.0 
Analyse II Tudor Raiiu E Ob 56C/56EX 8.0 
Chimie générale Raymond Rouleî H Ob 84C 9.0 
Chimie générale ef minérale Raymond fioulet E Ob 42TP 1.5 
Géométrie II Peter Buser E Ob 42C/28EX 6.0 
Mécanique et thermodynamique 1 Minh-Tam Tran H Ob 56T/28EX 7.5 
Mécanique et thermodynamique II Minh-Tam Tran E Ob 56C/28EX 7.5 
Physique 1 Majed Chergui H Ob 56TP 1.5 

Minh-Tam Tran 
Physique II Majed Chergui E Ob 56TP 1.5 

Minh-Tam Tran 

2ème année 
Analyse III (pour physiciens) Charles Stucrî H Ob 42C/28EX 5.0 
Analyse IV (pour physiciens) Charles Stuart E Ob 42C/28EX 5.0 
Analyse numérique Luca Formaggia E Ob 28C/14EX 3.0 
Astronomie et astrophysique l : les objets célestes Bernard Hauck E Qb 28C/28EX 4.0 
Compléments d'algèbre et d'analyse pour physiciens Paolo De Los Rïos E Ob 42C/28EX 4.0 
Compléments de physique générale VACAT E Ob 28C/14EX 4.0 
Cristallographie 1 : Structure de la matière condensée Gervais Chapuis E Ob 28C/28EX/28TP 5.0 

Jean-Luc Martin 
Dieter Schwatzenbach 

Electrodynamique 1 Wolf-Dieter Schneider H Ob 42C/28EX 5.5 
Electrodynamique II Mikhail E. Chapochnikov E Ob 42C/28EX 5.5 
Electronique 1 Jean-François Loude H Ob 28C/28EX 4.0 
Mécanique analytique Frédéric Mila H Ob 28C/28EX 6.0 
Physique III Wolf-Dieter Schneider H Ob 56TP 1.0 
Physique IV Wolf-Dieter Schneider E Ob 28TP 2.0 
Physique atomique Aurelio Bay H Ob 28C/14EX 4.0 
Physique quantiqae 1 Antonio Quatîropani E Ob 28C/28EX 4.5 
Phénomènes ondulatoires Mikhail E. Chapochnikov H Ob 14C/14EX 2.0 
Probabilité et statistique Jean-Marie Helbling H Ob 28C/28EX 3.0 

2ème cycle, 3 è m e année 
Astronomie et astrophysique II : matière et rayonnement Bernard Hauck E Op 28C/28EX 5.0 
Atomes et rayonnement Majed Chergui H Op 28C/14EX 5.0 
Concepts des langages de programmation etorienîés-obieîs 1 Marco Tomassini H Ob 28C/28EX 4.5 
Concepts des langages de programmation et orientés-objets 1 Marco Tomossini E Ob 28C/28EX 4.5 
Cristallographie II : Propriétés tensorielles Dieter Schwatzenbach H Op 28C/28EX 5.0 
Electronique II Jean-François Loude E Op 28C/14EX 5.0 
Physique des matériaux solides 1 Harald Brune H Ob 28C/28EX 6.0 
Physique des matériaux solides II Jean Buîtef E Ob 28C/28EX 6.0 
Physique du solide 1 Majed Chergui H Ob 112TP 3.0 

Jean-François Loude 
Wolf-Dieter Schneider 

Physique du solide II Majed Chergui E Ob 11 ZIP 3.0 
Jeon-François Loude 
Wolf-Dieter Schneider 

Physique nucléaire et corpusculaire 1 Olivier Schneider H Ob 28C/28EX 3.75 
Physique nucléaire et corpusculaire II Olivier Schneider E Ob 28C/28EX/56TP 6.25 
Physique quontiqye il Antonio Quatvtopcni H Ob 28C/28EX 4.5 
Physique statistique 1 Christian Gruber H Ob 28C/28EX 6.0 
Physique statistique II Christian Gruber E Ob 28C/28EX 6.0 
Séminaire général de physique 1 Gervais Chapuis H Ob 14S 0.75 
Séminaire général de physique II Gervais Chapuis E Qb 14S 0.75 

http://www.umi.ch/sc


Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -200 ' 
FACULTÉ DES SCIENCES 

P h y s i q u e 4»i 
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Option physique ' » : i c/u so/ïde <& cristallographie 

D I P L O M E D E P H Y S I C I E N (SUITE) 

Options de 4ème année 
Atomes et rayonnement Majed Chergui H Op 28C/14EX 3.75 
Biologie pour physiciens Jacques Dubochet E Op 28C 3.0 
Chapitres choisis de physique théorique l Paolo De Los Rios H Op 2SC/14EX 3.75 
Chapitres choisis de physique théorique II Frédéric Mila E Op 28C/14EX 3.75 
Cristallographie (diplôme) Dieter Schworzenbach E Op 168TP 6.0 
Cristallographie III Gervais Chapuis H Op 28C/14EX/28TP 4.5 

Dieter Schworzenbach 
Cristallographie IV Dieter Schworzenbach E 

•rmlir Vljfln 
Op 28C/14EX 3.75 

Des petites molécules oux biomacromolécules l MOUS ivon 
Majed Chergui H Op 28C/14EX 3.75 

Des petites molécules aux biomacromolécules II Giovanni Diener E Op 28C/I4EX 3.75 
Electrodynamique quantîque François Reuse E Op 28C/28EX 3.75 
Evolution et physique François Rothen H Op 28C/14EX 3.75 
Génie médical 1 : physique du système coidiovosculalre Nikolaos Stergiopulos H Op 28C/14EX 3.75 
Génie médical II: Techniques biomédicales VACAT E Op 28C/14EX 3.75 
Introduction à l'éleclrodynamique et optique quantiques François Reuse H Op 28C/28EX 3.75 
Introduction à lo tomographie par émission de positrons Christian Morel E Foc 28C 0.0 
Modélisation mathématique de ['ADN 1 John Maddocks H Op 28C/14EX 3.75 
Modélisation mathématique de l'ADN II John Moddocks E Op 28C/14EX 3.75 
Mécanique quantîque avancée 1 Frédéric Mila H Op 28C/28EX 3.75 
Mécanique quantîque avancée II VACAT E Op 28C/28EX 3.75 
Optique Benoit Deveoud-Plêdran E Op 28C/28EX 3.75 
Optique quantîque Paolo Schwendimonn E Op 28C/28EX 3.75 
Physique de la matière vivante 1 Giovanni Diener H Foc 14S 0.75 

François Rothen 
Physique de la matière vivante II Gîovonni Dietler E Foc 14S 0.75 

François Rothen 
Physique du solide III Moîed Chergui H Ob 168TP 6.0 
Physique du solide IV Majed Chergui E Op 168TP 6.0 
Physique du solide avancée 1 Antonio Qucttropani H Op 28C/28EX 3.75 
Physique du solide avancée II Antonio Quoltroponi E Op 28C/28EX 3.75 
Physique moléculaire et chimie physique I Majed Chergui H Foc 28$ 0.75 

fhomos Rizzo 
Physique moléculaire et chimie physique 11 Mojed Chergui E Fac 28S 0.75 

Thomas Rizzo 
Physique statistique avancée 1 Philippe Martin H Op 28C/28EX 3.75 
Physique statistique avancée II Philippe Martin E Op 28C/28EX 3.75 
Physique théorique II Mikhail E. Chapochnikov E Fac 14S 0.75 
Physique théorique avancée 1 Paolo De Los Rios H Op 28C/14EX 3.75 

Frédéric Milo 
Physique théorique avancée II Frédéric Milo E Op 28C/14EX 3.75 
Phénomènes ultrarapides 1 Majed Chergui H Op 28C/14EX 3.75 
Phénomènes ultrarapides 11 Majed Chergui E Op 28C/14EX 3.75 
Simulation numérique de systèmes physiques 1 Alfonso Baldereschi H Op 28C/14EX 3.75 
Simulation numérique de systèmes physiques 11 Alfonso Baldereschi E Op 28C/14EX 3.75 
Séminaire de Cristallographie ! Gervais Chapuis H Fac 14S 0.75 

Dieter Schworzenbach 
Séminaire de Cristallographie II Gervais Chapuis E Fac 14S 0.75 

Dieter Schworzenbach 
Séminaire général de physique III Gervais Chapuis H Ob 14S 0.75 
Séminaire général de physique IV Gervais Chapuis E Oh 14S 0.75 

Atomes et rayonnement Majed Chergui H Op 28C/14EX 3.75 
Choix 1: un enseignement des listes A, B, C S D du Op 28C/28EX 4.5 
diplôme de mathématicien 
Choix II: un enseignement des listes A, B, C S D du E Op 28C/28EX 4.5 
diplôme de mathématicien 
Cristallographie (diplôme) Dieter Schworzenbach E Op 168TP 6.0 

\77 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 
FACULTÉ DES SCIENCES 

P h y s i q u e 

Option physique nucléaire et 
corpusculaire & astrophysique 

DIPLÔME DE PHYS ICIEN (SUITE) 

Cristallographie III Gervais Chapuis H Op 28C/14EX/2STP 4.5 
Dieter Schwarzenbach 

Cristallographie IV Dieter Schwarzenbach E Op 28C/14EX 3.75 
Klaus Yvon 

Des petites molécules aux biomacromolécules 1 Mojed Chergui H Op 28C/14EX 3.75 
Des petites molécules aux biomacromolécules 11 Giovanni Dieher E Op 28C/14EX 3.75 
Electrodynamique quantique François Reuse E Op 28C/28EX 3.75 
Introduction â l'électrodyncmique et optique quantiques François Reuse H Op 28C/28EX 3.75 
Mécanique quantique avancée 1 Frédéric Milo H Op 28C/28EX 3.75 
Mécanique ouontique avancée II VACAT E Op 28C/28EX 3.75 
Optique Benoit Deveaud-Plédran E Op 28C/28EX 3.75 
Optique quantique Paolo Schwendîmann E Op 28C/28EX 3.75 
Physique des surfaces 1 Klaus Kern H Foc 14S 0.75 

Wolf-Dieter Schneider 
Physique des surfaces II Klaus Kern E Fac 14S 0.75 

Wolf-Dieter Schneider 
Physique des surfaces, interfaces et ciusters 1 Harald Brune H Op 28C/14EX 3.75 

René Monot 
Wolf-Dieter Schneider 

Physique des surfaces, interfaces et ciusters II Wolfgang Harbich E Op 28C/14EX 3.75 

Physique du solide III MOUS nern 
Mojed Chergui H Ob 168TP 6.0 

Physique du solide IV Mojed Chetgui E Op 168TP 6.0 
Physique du solide avancée I Antonio Quarîropanl H Op 28C/28EX 3.75 
Physique du solide avancée II Antonio Quattropani E Op 28C/28EX 3.75 
Physique moléculaire et chimie physique 1 Mojed Chergui H Fac 28S 0.75 

Thomas Rizzo 
Physique moléculaire et chimie physique II Majed Chergui E Fac 28S 0.75 

Thomas Rizzo 
Physique statistique avancée 1 Philippe Martin H Op 28C/28EX 3.75 
Physique statistique avancée II Philippe Martin E Op 28C/28EX 3.75 
Physique théorique II Mikhail E. Chapochnikov E Op 14S/56TP 2.75 

Paolo De Los Rios 
Frédéric Milo 

Physique théorique avancée 1 Paolo De Los Rios H Op 28C/14EX 3.75 
Frédéric Milo 

Physique théorique avancée li Frédéric Milo E Op 2SC/14EX 3.75 
Phénomènes ultrarapides 1 Majed Chergui H Op 28C/14EX 3.75 
Phénomènes ultrarapides II Majed Chergui E Op 28C/14EX 3.75 
Simulation numérique de systèmes physiques l Alfonso Baldereschi H Op 28C/14EX 3.75 
Simulation numérique de systèmes physiques II Alfonso Boldereschi E Op 28C/14EX 3.75 
Séminaire de Cristallographie 1 Gervais Chapuis H Fac 14S 0.75 

Dieter Schwarzenbach 
Séminaire de Cristallographie II Gervais Chapuis E Fac 14S 0.75 

Dieter Schwarzenbach 
Séminaire général de physique III Gervais Chapuis H Ob 14S 0.75 
Séminaire général de physique IV Gervais Chapuis E Ob 14S 0.75 

Accélérateurs de particules et faisceaux Jean-Piene Perroud E Op 28C 3.0 
Astronomie et Astrophysique III : étoiles et matière interstellaire Bernard Hauck H Op 28C/28EX/168TP 10.5 
Ashonomie et Astrophysique IV Bernard Hauck E Op 28C/28EX/168TP 10.5 
Astronomie et Astrophysique V André Maeder H Op 28C 3.0 
Astronomie et Astrophysique V! André Maeder E Op 28C 3.0 
Atomes et rayonnement Majed Chergui H Op 28C/14EX 3.75 
Champs quantiques relativistes 1 Mikhail E. Chapochnikov H Op 28C/28EX 3.75 
Champs quantiques relativistes II Mikhail E. Chapochnikov E Op 28C/28EX 3.75 
Choix i: un enseignement des listes A, B, C 8, D H Op 28C/28EX 4.5 
du diplôme de mathématicien 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E ( A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 
FACULTÉ DES SCIENCES 
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D I P L O M E DE P H Y S I C I E N (SU I TE ) 

CHOIX 11: UN ENSEIGNEMENT DES LISTES A, B, C S D E OP 28C/28EX 4.5 
DU DIPLÔME DE MATHÉMATICIEN 
DÉTECTION DES PARTICULES JECNFRANÇOIS LOUDE H OP 28C/14EX 3.0 
ELECTRODYNOMIQUE QUANTIQUE FRANÇOIS REUSE E OP 28C/28EX 375 
INTRODUCTION Ô L'ÉLEDIODYNAMIQUE ET OPTIQUE QUANTIQUES FRANÇOIS REUSE H OP 28C/28EX 3.75 
INTRODUCTION A LA PHYSIQUE DES OSTROPARIICULES VACAT, AURELÏO BOY E OP 28C/14EX 3.75 
MODÈLES NUCLÉAIRES OLIVIER SCHNEIDER H OP 28C/14EX 3.75 
MÉCANIQUE QUANTIQUE AVANCÉE 1 FRÉDÉRIC MILA H OP 28C/28EX 3.75 
MÉCANIQUE QUANTIQUE AVAACÊE 11 VACAT E OP 28C/28EX 3.75 
PARTICULES ÉLÉMENTAIRES 1 AURELÏO BAY H ÛP 28C/14EX 3.75 
PARTICULES ÉLÉMENTAIRES II AURELIO BAY E OP 28C/14EX 3.75 
PHOÎOMÉM'E L BERNARD HAUCK H FAC 14S 0.75 
PHOTOMÉM'E II BERNARD HAUCK E FAC 14S 0.75 
PHYSIQUE DES NEUTRONS ET SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES II ROKESH CHAWLA E OP 28C/14EX 3.75 

PIERRE-ANDRÉ HALDI 
PHYSIQUE DES PARTICULES 1 AURELIO BAY H OP 28S/168TP 7.5 

OLIVIER SCHNEIDER 
PHYSIQUE DES PURTICULES II AURELIO BAY E OP 28S/168TP 7.5 

OLIVIER SCHNEIDER 
PHYSIQUE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES L RAKESH CHAWLA H OP 28C/I4EX 3.75 
PHYSIQUE STATISTIQUE AVANCÉE 1 PHILIPPE MARTIN H OP 28C/28EX 3.75 
PHYSIQUE STATISTIQUE AVANCÉE 11 PHILIPPE MARTIN E OP 28C/28EX 3.75 
PHYSIQUE THÉORIQUE II MIKHAIL E. CHAPOCHNIKOV E FAC I4S 0.75 
PHYSIQUE THÉORIQUE AVANCÉE 1 PAOLO DE LOS RIOS H OP 28C/14EX 3.75 

FRÉDÉRIC MILA 
PHYSIQUE THÉORIQUE AVANCÉE II FRÉDÉRIC MIIA E OP 28C/14EX 3.75 
RELATIVITÉ ET COSMOLOGIE 1 CHRISTIAN GRUBER H OP 28C/14EX 3.75 
RELATIVITÉ ET COSMOLOGIE II CHRISTIAN GRUBER E OP 28C/14EX 3.75 
RÉACTIONS NUCLÉAIRES ET COLLISIONS D'IONS RELATIVISTES AURELIO BAY E OP 28C/14EX 3.75 
SIMULATION NUMÉRIQUE DE SYSTÈMES PHYSIQUES 1 ALFONSO BALDERESCHI H OP 28C/14EX 3.75 
SIMULATION NUMÉRIQUE DE SYSTÈMES PHYSIQUES II ALFONSO BALDERESCHI E OP 28C/T4EX 3.75 
SÉMINAIRE GÉNÉRAL DE PHYSIQUE III GERVAIS CHAPUIS H OB 14S 0.75 
SÉMINAIRE GÉNÉRAL DE PHYSIQUE IV GERVAIS CHAPUIS E OB 14S 0.75 
TOPOLOGIE GÉNÉRALE ET ESPACES FONCTIONNELS 1 ANTOINE DERIGHETTI H OP 42C/28EX 6.0 
TOPOLOGIE GÉNÉRALE ET ESPACES FONCTIONNELS II ANTOINE DERIGHETTI E OP 42C/28EX 6.0 

E N S E I G N E M E N T S D E P R I V A T - D O C E N T S ( P H Y S I Q U E ) 

semestre type d'enseignement crédits 
?.£ DES ORBITALES MOLÉCULAIRES OUX STRUCTURES DE BANDES 1 ULRICH HEIZ H FAC 28C 0.0 

DES ORBITALES MOLÉCULAIRES AUX STRUCTURES DE BANDES II ULRICH HEIZ E FAC 28C 0.0 
•H INTRODUCTION À LA TOMOGRCPHIE PAR ÉMISSION DE POSTIONS CHRISTIAN MOREL E FAC 28C 0.0 

a - J -

•M 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 2 0 0 ' 

FACULTÉ DES SCIENCES 

Chimie 

Site à consulter 
{plans et règlements d'études) 
•W www.untLch/sc 

DIPLÔME DE CHIMISTE 
semestre type d'enseignement crédits 

lère année 
Chimie analytique générale André Merbach H Ob 28C 3.0 Chimie générale Gabor Laurenczy-Baîta H Ob 84C/140TP 11.0 Raymond Rouieî Chimie minérale et analytique Gabor Laurenczy-Batta E Oh 168TP 2.5 Rapond Rouler Chimie minérale générale Raymond Roulet E Ob 28C 3.0 Chimie organique générale Geoffroy Bodenhausen E Ob 56C/14EX 6.5 Kci Johnsson Couis de base STS (Science, technique et société) E Ob 28C 0.5 Histoire des sciences 1 Libero Zuppiroli H Ob 28C 0.5 Introduction à la biologie moléculaire et à 1 a biotechnologie Nicolas Mermod 

rlnnnn WITITTI 

E Ob 28C/14EX 3.5 
Mathématiques 1 nonan vvunii François Fiaab H Ob 56C/28EX 7.5 
Mathématiques II François Haob E Ob 42C/28EX 6.0 Mécanismes de réactions organiques 1 Kai Johnsson E Ob 14C 1.5 Physique générale 1 (pour chimistes) Giorgio Margaritondo H Ob 42C/28EX 6.0 Physique générale II (pour chimistes) Giorgio Margaritondo E Ob 56C/14EX 6.5 Programmation I Claude Petitpierre H Ob 14C/28TP 2.0 
2ème année 
Analyse organique Pierre Vogel H Ob 28C 3.0 Chimie minérale 1 Carlo Floriani H Ob 28C 3.0 Chimie minérale lî Jean-Claude Biinzii E Ob 28C 3.0 Chimie organique 1 Geoffrey Bodenhausen H Ob 224TP 5.0 Kai Johnsson Pierre Vogel Chimie physique 1 Marcel Drabhels E Ob 168TP 3.5 Chimie quantique et Spectroscopîe 1 Marcel Drabbels H Ob 42C/14EX 5.5 Chimie quantique et Spedroscopie II Thomas Rizzo E Ob 42C/14EX 5.0 Electrochimie Hubert Girault î Ob 28C/14EX 3.5 Génie chimique (introduction) David Hunkeier E Ob 56TP 0.0 Introduction au génie chimique 1 David Hunkeier H Ob 28C 3.0 Introduction au génie chimique II David Hunkeier E Ob 28C 3.0 Mathématiques III Alfred Wohlhauser H Ob 28C/14EX 4.0 Mathématiques IV Alfred Wohlhauser E Ob 28C/14EX 3.5 Mécanismes de réactions organiques II Manfred Schlosser E Ob 28C 3.0 Physique générale III (pour chimistes) Giorgio Margaritondo H Oh 28C/14EX 3.5 Thermodynamique 1 Michael Grctzel H Ob 28C/14EX 4.0 Thermodynamique 11 Michaei Giotzel E Ob 28C/14EX 3.5 
2ème cycle, 3ème année 
Analyse instrumentale 1 Gabor Laurenczy-Batta H Ob 14C 2.0 Analyse instrumentale 11 Hubert Girault E Ob 28C 3.0 Biochimie Manfred Mutter E Ob 28C 3.0 Catalyse homogène Pierre Vogel E Ob 28C 3.0 Chimie analytique Gabor Laurenczy-Bafîa E Ob 56TP 3.0 Chimie bioorganique Kai Johnsson E Ob 56TP 3.0 Gahriele Tuchscherer Chimie minérale Coilo Floriani H Ob 224TP 9.0 Chimie minérale III André Merbach H Ob 28C 3.0 Chimie minérale IV Carlo Floriani E Ob 28C 3.0 Chimie minérale V André Merboch E Ob 28C 3.0 Chimie organique II Manfred Schlosser E Oh 224TP 9.0 Cinétique Hubert Girault H Ob 28C/14EX 4.0 Eléments de gestion du risque Michel Guillemin E Ob 28C 3.0 Méthodes de synthèse organique Manfred Schlosser H Oh 28C 3.0 

http://www.untLch/sc


Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
FACULTÉ DES SCIENCES 

Chimie 

Cours obligatoires • 

Cours d'approfondissement .\ 

Module "journée lémanique": 
Biochimie 

Module "journée lémanique": 
Biotechnologie 

Module "journée lémanique": 
Chimie de l'environnement 

• 
Méthodes magnétiques Geoffrey Bodenbousen H Ob 28C 3.0 
Structure et réacrfvité organique Pierre Vogel H Ob 28C 3.0 

2ème cycle, 4ème année • Chimie bioorganique Kai Johnsson H Ob 28C 3.0 
Chimie iaorgcnique théorique / irrfochimie Claude Auguste Erwin Daul H Ob 28C 3.0 

Lothar Helm 

Mm Chimie minérale VI Carlo Floriani H Ob 28C 3.0 
Chimie physique avancée Hubert Giraurt H Oh 56TP 2.0 

Michael Grâtzel 
« • Thomas Rizzo 

Horst Vogel 
Chimie physique du solide Michael Grâtzel H Ob 28C 3.0 
Module "Journée Lémanique" 1 H Ob 56C/56TP 6.5 
Module "Journée Lémanique" Il E Ob 56C/56TP 6.5 
Option d'approfondissement 1 Ob 28C/112TP 7.0 
Option d'opprofondissement II E Ob 28C 3.0 
Stéréochimie Monfred Schlosser Ob 28C 3.0 
Travail de diplôme de chimiste E Ob 420TP 20.0 

• ; Applications industrielles de la chimie de cooidinotion Hubert Mimoun E Op 14C 1.5 
Bïomêcanismes Gabrîele Tuchscherer Op 28C 3.0 
Calcul des propriétés moléculaires François Rotzinger E Op 28C 3.0 
Chimie biophysique Horst Vogel E Op 28C 3.0 

• . f Chimie des dusters Raymond Raulet E Op 28C 3.0 
Chimie des éléments f iean-Claude Bûnzli Op 28C 3.0 
Chimie physique des interfaces Michael Grâtzel E Op 28C 3.0 
Chimie sous conditions extrêmes André Merboch E Op 14C 1.5 
Cristallographie et méthodes de diffraction Gervais Chapuis Op 28C 3.0 

IHi Introduction à la chïmiomêtrie Ralf Doepper E Op 14C 1.5 
M B * Méthodes de séparation Bernard Klein Fac 14C 0.0 

Méthodologie de synthèses inorganiques Carlo Floriani ÛP 28C 3.0 
RëGCtiviîé organoméîallique Monfred Schlosser E Op 28C 3.0 

§111 Biochimie III Jacques Mauêl E Ob 42C/28TP 5.5 
Biochimie des acides nucléiques Bemhard Hirt Ob 28C/28TP 3.0 
Biomécanismes Gabrîele Tuchscherer Ob 28C 2.5 
Projet de chimie bioinorganique Jean-Claude Bûnzli E Ob 28TP 1.0 

André Merbach 
Projet de chimie bioorganique Kai Johnsson H Ob 28TP 1.0 

B Gabriele Tuchscherer 

Biotechnologie 1 Ruîh Freitag H Ob 28C/14EX 4.5 
Flonan Wurm 

Biotechnologie II Rufft Freitag E Ob 28C/14EX 4.5 
Florian Wurm 

Projet de biotechnologie l Ruîh Freitag H Ob 42T 2.0 
Florian Wurm 

Projet de biotechnologie II Ruîh Freitag E Ob 42T 2.0 
Florian Wurm 

• Chimie de l'environnement 1 Jaques Buffle H Oh 42C 4.5 
mjcnei ou nierai n 
Hubert Van Den Bergh Chimie de l'environnement II Jacques Buffle E Ob 42C 4.5 

• * Michel Guillemin 
Hubert Van Den Bergh 

Travaux dirigés de Chimie de l'environnement 1 Jacques Buffle 
Michel Guillemin 

H Ob 42EX 2.0 

1 Hubert Von Den Bergh 

\?ti 



8j? U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -200 
FACULTÉ DES SCIENCES 

Programme 
des cours 

Chimie 

Module "journée lémanique": P 
Modélisation ef simulation Jjfi 

Module "journée lémanique": 
Sciences alimentaires 

WÊL 
: i 

• 

DIPLOME DE CHIMISTE (SUITE) 
Travaux dirigés de Chimie de l'environnement II 

Jacques Buffle 
Michel Guillemin 
Hubert Van Den Bergh 

E Ob 42EX 2.0 Jacques Buffle 
Michel Guillemin 
Hubert Van Den Bergh 

Chimie inorganique théorique Claude Auguste Erwin Da jIE Ob 24C 2.5 
Dynamique molétuloiie lothur Helm H Ob 12C 1.5 
Modélisation et infographie moléculaires 1 Hans Peter Luefhi H Ob 30C 3.0 

Modélisation et infographie moléculaires II 
Hans Peter Luethi E Ob 18C 2.0 

Modélisation et simulation 1 Claude Auguste Erwin Do 
Lothai Hek 
Hans Peter Luethi 

ni H Ob 421? . 2.0 

Modélisation et simulation II 
Claude Auguste Erwin Da 
Lothar Helm 
Hans Peter Luefhi 

ulE Ob 42TP 2.0 

Contrôle des denrées alimentaires 1 Alain Etournaud H Ob 28C 2.0 
Glycochimie Pierre Vogel E Ob 14C 1.5 
Hétérocycles Pierre Vogel E Ob 14C 1.5 
Sciences otimentoires 1 Alain Etownoud H Ob 56TP 2.0 

Sciences alimentaires II 
Jûrg Lô'llger E Ob 56TP 2.0 

Sciences des denrées alimentaires 1 Jurg Loliger H Ob 28C 2.5 

Sciences des denrées alimentaires II 
Jurg Loliger E Ob 28C 2.5 

ENSEIGNEMENTS Df J»RIVAT-DOCENTS'IgfitfWJk 
semestre type d'enseignement crédits 

Analyse et gestion de risques industriels Daniel Bauer E Fac 14C 0.0 
Aspects expérimentaux de la RMN Loîhor Helm E Fac 14C 0.0 
Aspects expérimentaux des sciences alimentaires Jûrg Loliger E Fac 14C 0.0 
Chapitres choisis à l'interface de lo chimie bioorganique Gabrîele Tuchscherer E Fac 14C 0.0 
et médicinale 
Chimie de synthèse et biologie Roland Wenger H Fac 14C 0.0 

Contrôle des denrées alimentaires II 
Alain Etournaud H Fac 14C 0.0 

Méthodes de séparation Bernard Klein H Fac 14C 0.0 
Toxicocinétique et polluants de l'air Pierre-Olivier Droz E Fac 14C Q.O 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
FACULTÉ DES SCIENCES 

Programme 
des cours 

B i o l o g i e 

Enseignements complémentaires 
de 3èrne année 

semestre type d'enseignement crédits 

1ère année 
Biochimie générale (pour sciences de la vie) Claude Bran E Ob 40C 4.0 
Botanique générale Michèle Crèvecoeur H Ob 36C/21TP 4.0 

Jean-Jacques Perneî 
Botanique systématique générale et pharmaceutique 1 Jacques Droz H Ob 42C 3.0 

Nicole Gollûffli 
Botanique systématique générale et pharmaceutique II Jacques Droz E Ob 15C/36TP 6.0 

Nicole Galland 
Chimie générale 1 {pour sciences de lo vie} VACAT H Oh 56C/56TP 9.0 

JearvÛaude Bûnzli 
Chimie générale II (pour biologistes) Jean-Claude Bûnzli H Ob 14C 1.5 
Chimie générale [El (pour biologistes) Jean-Claude Bûnzli E Ob 7C/7EX/56TP 1.5 
Chimie générale IV (pour biologistes) Nicolas Fafin-Rouge E Ob 14C 1.5 
Chimie organique 1 (pour sciences de la vie) Manfred Mutter H Ob 42C 6.0 
Chimie organique II (pour sciences de la vie) Manfred Mutter E Ob 8C/6EX 0.0 
Mathématiques générales l Henri Joris H Ob 42C/14EX 4.0 
Mathématiques générales II Henri Joris E Ob 42C/14EX 6.0 
Physique générale 1 (pour sciences naturelles) François Rothen H Ob 42C/28EX/42TP 6.75 
Physique générale 11 (pour sciences naturelles) François Rothen E Ob 42C/28EX/28TP 6.75 
Zoologie comparée 1 Peter Vogel H Ob I4C/42TP 3.0 
Zoologie comparée II Peter Vogel E Ob 28C 3.0 

2ème année 
Biochimie III Jacques Mauël E Ob 42C 4.5 
Biochimie végétale 1 Français ïïidmer H Ob 14C/28TP 3.75 
Biochimie végétale II François Widmer E Ob 28C 2.25 
Biologie animale 1 Liliane Midialik 

Wnltor Wnhli 

H Ob 28C/21TP 4.5 

Biologie animale II 
iVUllol llUlLII 

Peter Vogel E Ob 28C/40TP 4.5 
Biologie animale et génétique WalterWahlï H Ob 21TP 0.0 
Biologie et écologie végétales Piene Hainard H Ob 28C 3.0 
Biologie végétale 1 Jeonfiene Zryd H Ob 28C 3.0 
Biologie végétale 11 Jean-Pierre Zryd E Ob 28C/32TP 4.0 
Biosîatistique AJfro Marazzi H Ob 28C/28EX 5.0 
Chimie organique 111 (pour biologistes) Monfred Mutter H Ob 14C 1.5 
Ecologie générale Laurent Keller K Ob 28C 3.0 

Nicolas Perrin 
Evolution Jacques Housser H Ob 14C 1.5 
Génétique I Nicolas Mermod H Ob 28C 3.0 
Génétique II Jacques Hausser E Ob 28C/10EX/1OTP 2.5 

Jean-Pierre Zryd 
Informatique I Marco Tomassini H Oh 14C/28EX 2.5 
Informatique 11 Marco Tomassini E Ob 14C/28EX 2.5 
Mathématiques générales III Manuel Ojanguren E Op 28C/14EX 4.0 
Microbiologie des eucaryotes VACAT Ob 12C 1.5 
Microbiologie générale 1 Dieter Haas Ob 16C 1.5 
Microbiologie générale El Dieter Haas E Ob 30TP 1.5 

Christoph Keel 
Physiologie générale Paul Honegger E Ob 32C 3.0 

Pavel Kucera 
Piene Magistretti 

Statistique appliquée Jean-Jacques Pemet E Op 28C 3.0 

2ème cycle 
Biologie du comportement 1 Françoise Schenk H Op I4C/14EX 0.0 
Cytogénétique etcytotaxonomie Martine Jotterand H Fac 16C 0.0 
Forum interfacultaire environnement Pierre Hainard H Op 28C 0.0 
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Programme ^ 
des cours -SI 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
FACULTÉ DES SCIENCES 

B i o l o g i e U 

* l v 

Module de biologie • 
des populations 

Type>orienjQtîon,,§̂ semesfrê ,J - / ~ V i r ' - - • 

Ireàlables requis: 2 années'propédeutiques ou formation 
è^lajre.^*,...;*' -, f 

Responsable: Professeur J. Hausser 
Copootê d'jKcûeil: 40̂ judrantC f* * v * * * 

Module de biologie • 
cellulaire et moléculaire ^ 

Typer̂ ientàJion̂ ê semesfisX**»̂ "̂!*̂  * 
Préalables requis, : 2 annlés propédeutiques ouïojmaifofl ~ 
éqwralente"*?" * r . ] * 1 * , * * ; .«"*f f 
Responsableŝ  Prof. i. Oûjochet/parfie âsemaïiws 1 à 7) 
P̂ . E Forô Wpoïe b̂ wratoes 8 à Ml'* j <' 
Capocrlé sd 'accuérl: 4 4 étudiants " - 'l 

:.ÏV"« 

•".••4 

Module de biochimie cellulaire • 

Type:spHtokotioif,7esemesrre; ^ v " 
PréolobJe5«qjîs:̂  - ',' 
cellulqife.ou|orii]QtJo|èquivalente "\'v>̂  -

Capdféd'otçùJ-̂ 4|JôdrQnts S"^ 

"•"'7 

DIPLÔME DE B IOLOGISTE (SUITE) 

Importance biologique de l'oxygène Eric Raddatz H Fac 1ÛC 0.0 
Introduction à l'étude des canaux ioniques Bloise Prod'Hom H Fac 10C 0.0 
Introduction â la neurotoxicologie expérimentale Poul Honegger H Op 20C/8EX 0.0 
Introduction à la pharmacologie et toxicologie Bernard Thorens H Op 26C/9TP 0.0 
Problèmes de biologie cellulaire chez les cellules Gabriele Angelo Losa H Fac Ï4C 0.0 
normales et tumorales 
Protéines recombinantes: applications en Bloise Corthésy H Fac 12C 0.0 
recherche et en médecine 
Sciences et société Jacques Dubochet H Op 15C 0.0 
f rancesco Panese 
Structures et fonctions des biomembranes et métabolisme Nestor Faurnier H Fac ÏOC 0.0 
celluloire analysé par les techniques de Résonance Magnétiq ue Electronique (EMR) et Nucléaire (NMR 
Séminaires interfacultoires d'éthique biomédicale Jacques Dubochet H Op 14S 0.0 

Acquisition et analyse des données en écologie et systématique Jacques Hausser H Ob 21C/28EX/56TP 6.5 
Biogéographie évolutive Pierre Hainard H Ob 28C/28EX/56TP 7.5 

Peter Vogel 
Biologie des populations Laurent Keller H Ob 21C/28EX/56TP 7.5 

Nicolas Pétrin 
Enseignement complémentaire H Ob 28C 3.0 
Statistiques et procédures expérimentales Laurent Keller H Ob 14C/28EX 2.5 

Nicolas Perrin 
Séminaire du module de biologie des populations Jacques Hausser H Ob 14S 1.0 

Biologie moléculaire et biotechnologie des végétaux Edward Elliston Former H Ob 21C 2.0 
Philippe Reymond 

Enseignement complémentaire H Ob 28C 3.0 
Génétique moléculaire A Edward Elliston Former H Op 112TP 7.0 

Johann Weber 
Génétique moléculaire B Dieter Haas H Op 112TP 7.0 

Nicolas Mermod 
Liliane Mtchalik 
Cornelia Reimmann 
Mfnltar WnWi woirer wanu 
Riccardo Wiîtek Réplicotion de l'ADN et cycle cellulaire Nicolas Mermod H Ob 8C 1.0 

Structure du matériel génétique Andrzej Sîasiak H Ob 7C 1.0 
Structures et fonction cellulaire et moléculoire Giampieîro Corradin H Ob 44C/12EX/64TP 10.0 

Jacques Dubochet 
Stanislav Fakan 

Sécurité biologique Heids uïggelnwi H Ob 7C 0.5 
Christoph Keel 
Riccardo Wittek 

Séminaire PUMA du module de biologie cellulaire et moléculaire Andrzei Sfasiak H Ob 7S 1.0 
Séminaire de génétique moléculaire Christoph Keel H Ob 7S 0.5 
Transcription et maturation de l'ARN WalterWahli H Oh I4C 1.5 
Virologie Riccardo Wittek H Ob 21C 2.0 

Biochimie cellulaire Walter Hunziker H Ob 60C/30TP 10.0 
Jean-Pierre Kraehenbuhl 
Lukas Kûhn 
JDrg Tschopp 

Biochimie structurale Giompietro Corradin H Oh 36C/14S/146TP 6.0 
Cotnelis Victor Joisgeneel 
Jura Tschopp 

Biologie moléculaire Nicolas Fasel H Ob 42C/5S/78TP 7.0 
Susan fiasser 

Travail personnel de biochimie cellulaire Giompietro Corradin H Oh 168TP 7.0 
Jurg Tschopp 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 2 0 0 ' 

FACULTÉ DES SCIENCES 

JyrœspMojisil̂  „ PrMâblès requis: Mpdul&de Biologie moléc ukireet- ' 
céémouimààe fefijabgié des pcpakri te, ou ,.-EcinOTiwi éowiirienjB., ;, •,!,. ResDonsabïê: PtoWarF: Widmer Capacité d'aaoatiéludrârts 

T̂ïe: spécyrsatîûfi, 7e semedre ;-ftéolables reps : Module de Biologie molé culdireet ceWcire ou iRriule rie Biologie des populo! ans, ou . > * ronrralîonéqiHïQleriîè rf - ' • '- ' , , .. ' 

Capacité d'occueiK 8 étudmirte < **" 
Module de botanique 

T̂reispécidïàitîort, 6e ou 8e semestre "s " Préalables requis:? années pmpédettfqties o équNote. Le moèile de Biologie des popu olionsest, . 
•1 Z, ' ~"s '• 

recoRBrionaV.*"" * . • ^ - * J Responsabfe; Professear P. Ho&iard ; 
Capodtéd,oca)eir:24éfc&irs , •>• 

%e: spéa'pjjsatioïi,7esemestre'. * ' PrédnMés rEqyis; Module de Biologie ries jopvtatîofEou- ' 
fbifiiQho)t,êt]iui]tefttB'.' ; ^ •* • «. ItepjçsoferftDféssekK.'Pemri • 
Capadré d'ocoèaitr 20étudrants " '5 f 

4 • S 

Prêû)d)fës requis: AtoJufé Be Biobgîe des pofwlatîons ou 
:essmbKeJer 
LiOéTiÂnB--

Programme 
des cours 

Biologie 
Module de biochimie et 

biotechnologie végétales 

«l 

H 
4\ 

Module de biologie et 
génétique des plantes •5 

* ! 

• 
': *| 

•3 
v ri 

Module d'écologie *ij 

3 

Module d'évolution et de • 
génétique des populations ^ 

il 

usa 

DIPLOME DE BIOLOGISTE (SUITE) 
Biochimie végétale 11! François Widmer E Ob 14C/I4EX/8DTP 7.0 Bioéimie végétale IV Jean-Paul Sdiwitzguébel E Ob 8C 1.0 Biochimie, physiologie et biotechnologie de la photosynthèse Reto Strosser E Ob 7C/7S 1.5 Culture des cellules végétales fiérald Collet E Ob 14C/40TP 3.5 Jean-Paul Schwitzguêbe Jean-Pierre Zryd Les transporteurs de protons et de calcium des cellules végéralesAlain Chanson E Fac 14C 0.0 Quelques méthodes analytiques modernes et leurs Laurent Rivier E Foc 14C 0.0 applications en biologie Régulations enzymatiques François Widmer E Ob 14C 1.5 Travaux pratiques intégrés de biochimie et de François Widmer E Ob 160TP 8.0 biotechnologie végétales Jean-Pierre Zryd 
Biologie cellulaire Nadine Paris H Ob 2ÛC/8EX/56TP 5.0 

Yves Poirier Cancers et morts cellulaires chez les végétaux Roland Beffo H Fac 28C 0.0 Génie génétique ef métabolisme VACAT H Ob 28C/14EX 0.0 Phyrogénétique 1 VACAT H Ob 28C/14EX/56TP 8.0 Phytogênétique 11 Jeonfiene Zryd H Ob 14C/14EX/56TP 5.0 Phytopaffiologie biochimique Gérald Collet H 05 30C/12EX 4.0 Travaux protiques intégrés de biologie et génétique des plantes VACAT H Ob 224F 8.0 JearhPierre Zryd 
Bïosystématique Nicole Galland E Ob 14C 1.5 
Itotanique systématique Pierre Hainord E Ob 28C/48TP 5.0 Botanique évolutive VACAT E Ob 21C/28EX 0.0 Cytotuxonomie et phytogéographie Gino Muller E Fac 14C 0.0 Excursions de botanique Pierre Homard E Ob 96T 4.0 Géobotanique générale Piene Hainard E Ob 26C/48TP 5.0 Pédologie Claire Guénat E Ob 28C 3.0 Stages phyto-écologiques Nicole Galland E Ob 8QT 2.0 Piene Hainord Séminaires, exercices, visites Nicole Gollond E Ob 36S 2.0 Pierre Hainard Travail personnel de botanique Nicole Galland E Ob 96TP 7.5 Pierre Hainard 
Ecoentomologie Daniel Cherix H Ob 14C 1.5 
Ecologie appliquée Comelis Neef H Ob 14C/28TP 3.0 Ecologie des peuplements piscicoles Jean-François Rubin H Fac 14C 0.0 Ecologie quantitative Jacques Hausser H Ob 14C/14EX 2.5 Ecologie théorique Nicolas Perrin H Ob 28C/28EX 4.5 Ecophysiologie Peter Vogel H Ob 14C/28TP 3.0 Séminaire du module d'écologie Nicolas Perrin H Ob 145 1.0 Travail pefsonnel en écologie Jacques Hausser H Ob 350TP 18.0 Laurent Keller Nicolas Perrin Peter Vogel 
Analyses moléculaires Jaques Hausser E Ob 7C/42EX 3.0 
Génétique des populations VACAT E Oh 28C/28EX/28TP 13.0 Mécanismes évolutifs Laurent Keller E Ob 14C 1.5 Systèmes de reproduction VACAT E Ob 14C 1.5 Séminaire du module d'évolution et génétique des populations Laurent Keller E Ob 14S 1.0 Techniques moléculaires VACAT E Ob I4C/56TP 4.5 Travail personnel de génétique des populations VACAT E Ob 280TP 12.0 et systématique moléculaire Nicole Galland Jacques Hausser Laurent Keller Nicolas Perrin 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 
F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Biologie 
Module d'immunologie moléculaire jSgjl Type: spécialisation, Ht semestre Préalables requis: Module de Biologie moléttilaire et cellulaire ou fwmifiw équivalente. Module se Bs«hya tsMm mmasiè. Responsable: Professeur H. MutOèea Capooté d'ocajeU: 12 étoffants 

Module de microbiologie 

expérimentale .«s-f 
Type: spécialisation, 7e semestre Préalables requisMutC fesponsoble: VACAT ̂  fe Capacité d'accueil:-! 2étudiants 

Module de neurosciences 

et endocrinologie i 

Tvpe:ŝiQton,̂oufeserneJîe ; ? . propédeufique)-C[ Répqrisoble: Professeur F. de Ribaupierre*. * r -~ Çopocité'd'jccuriir: 8 êruamins ^ : « -
s; 

Module de pharmacologie '"•! 
et toxicologie 

type: spécialisation; 6e DÛ 8e serrres%ë ^ Piéotobjesreooîs: fttod|e"de Biologie ntolécdqirg ej cellulaire Dûformation équrvdente, '• ~, ̂ • 
Côĉdk[ueil:î8étudianrs" - <. 1 -: 

à A 

Module de physiologie 

de systèmes *£s| 
H Typêpéciatisafion/Të semës|ë̂  * * J J # Pï̂qJalfc requis: Plfsiologie (courslu 2e examen s" 

Responsable: Professeur P. Kùtëra= -&dMrâl%8llffiaiils' 
4 

DIPLÔME DE BIOLOGISTE (SUITE) 
Chapitres choisis d'immunologie Hans AchaOrbea E Ob 32C 3.0 
Immunologie cellulaire Jacques Louis E Ob 10C 2.0 Immunologie moléculaire Hons AchaOrbed E Ob 30C/56TP 6.0 Travail personnel d'immunologie moléculaire Jurg Tschopp E Ob 224TP 17.0 
Chapitres choisis de microbiologie 1 Catherine Mouel Abetel H Ob Î4C/14EX 2.5 

Harold Pooley Microbiologie oppliquée Catherine Mauël Abetel H Ob 7EX/7S 0.5 Harold Pooley Microbiologie expérimentale Dieter Haas H Ob 84C 9.0 Catherine Mouël Abetel Philippe Moreillon Harold Pooley Travail personnel de microbiologie Catherine Mauël Abetel H Ob 2 IOTP 11-0 rloroW Pooley Travaux pratiques structurés de microbiologie Corherine Mouël Abetel H Ob 150TP 8.0 Horold Pooley 
Analyse de l'activité neuronale Alessandro Villa E Ob 10C/2EX 1.0 
Biologie du comportement II Françoise Schenk E Ob 10C/2EX 1.0 Cortex cérébral Stéphanie Clarke Hosek E Ob 10C/2EX 1.0 Cortex moteur Eric Rouiller E Ob 10C/2EX 1.0 Endocrinologie Eric Jéquier E Ob 32C/2EX 3.0 Neurosciences Egbert Welker E Ob 62C/2EX 7.0 Travail personnel de neurosciences et endocrinologie François De Ribaupierre E Ob 150TP 12.0 Eric Jéquier Pavel Kucera Pierre Mogistretîi Françoise Schenk Travaux pratiques de neutosciences et endocrinologie François Oe Ribaupierre E Qb 33TP 4.0 Eric Jéquier Pierre Magistretti 
Hornéostasie glucose Bemoiu Thoiens E Ob 18C/2S 2.0 
Pharmacodynamie/Pharmacodnétique Jean-Daniel Horisberger E Ob 8C/2EX/2S 1.0 Pharmacologie/Système nerveux Susanna Cotecchia E Ob 16Ï/2S 1.5 Récepteurs stéroïdiens Edith Hummler BeermannE Ob 2C/4EX 10 Récepteurs/Hormones peptidiques Kaeîtii Geering E Ob 18C/2EX/2S 2.0 Toxicologie Jacques Diezi E Ob 16C/3S 1.5 Emanuela Felley-Bosco Phoik Mooi Morgenrhaier-Leong Transduclions sensorielles Marie-QîrJstine Broillet E Ob 2C/4EX 0.0 Transport membranaire 1 Jean-Daniel Horisberger E Ob 10C/2S 1.0 Transport membranaire II Bernard Rossier E Ob 8C/2S 0.5 Transport membranaire III Laurent Schild E Ob 8C/2S 1.0 Travaux pratiques intégrés de pharmacologie et toxicologie Bernard Thorens E Ob 240TP 12.0 
Métabolisme Luc Toppy H Ob 6C 1.0 
Nutrition YvesSchùtz H Ob 6C 1.0 Rein et voies urinaires François De Riboupierre H Ob 16C/3EX 2.5 Respiration Eric Jéquier H Ob 32C/3EX 4.0 Système cardicrvosculaire Povel Kucera H Ob 32C/3EX 4.0 Système digestif Pavel Kucera H Ob 21C/3EX 2.5 Travaux pratiques intégrés de physiologie François De Ribaupierre H Ob 120TP 11.0 Eric Jéquier Pavel Kucera Travaux pratiques particuliers: système François Oe Riboupierre H Ob 16TP 4.0 cordio-vasculaire et respiration Eric Jéquier Povel Kucera 



w 
Programme h \ 

des cours .S" 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
FACULTÉ DES SCIENCES 

Biologie 
Module de signaux et I'̂ 'j» 

régulations génétiques jfcïï 

ES 
Module de zoologie ^ 

Module en sciences pharmaceutiques 1 

ïype:spéddiai tiorĉ é semestrê  Pràdnbiereips ûléaMeet; "'. ceWoireaufcn ncrtfoEï êquÊwofeîrte 1 ~ • : * •> Î ? ! 

JfuJtnlrfV. ILUJlCïMInH 

Module en sciences pharmaceutiques 2 

Pié&He reqjjc: S|rae.du#«Meèn Strates |fc 

Travail de diplôme de biologiste 

Du récepteur membranaire QU gène Nicolas Mermod E Ob 28C 3.0 
Hormones et développement embryonnaire Béatrice Desvergne E Ob Ï4C 1.5 Interactions entre procaryotes eteucaryotes: régulation Dieter Haas E Oh Ï4C 1.5 génétique et signaux Christoph Keel Interactions virus-cellule hôte Riccardo Wittek E Ob 14C 1.5 Récepteurs nucléaires et régulation génétique WalterWahlï E Ob 14C 1.5 Transmission de signaux dans la défense des plantes Edward Elliston Former E Ob 28C 3.0 Transmission des signaux génériques Nicolas Mermod E Ob 56S 3.0 Travail personnel de signaux et régulations génétiques Béatrice Desvetgne E Oh 252TP 15.0 Edward Elliston Former Dieter Haas Nicolas Mermod WalterWahlï Riccardo Wittek 
Biologie de la faune Peter Vogel E Ob 14C/28TP 3.0 
Biologie des paissons Jean-François Robin E Fac 14C 0.0 Biologie marine Jaques Hausser E Ob 14C/84TP 4.5 Nicolas Pem'n Entomologie fuunisîîque Dnniel Cherix E Ob 14C/28EX/28TP 4.5 Faunistique et analyse du milieu Peter Vogel E Ob 14C/56TP 4.5 Sociétés animales Laurent Keller E Ob 14C 1.5 Séminaire du module de zoologie Peter Vogel E Ob 14S LO Travail personnel de zoologie Daniel Cherix E Ob 2I0TP 9.0 Jacques Hausser Laurent Keller Nicolas Pem'n Peter Vagel 
Biopharmacie Bernard Testa H Ob 64TP 6.0 
Chimie analytique pharmaceutique: Méthodes de séparation Serge Rudaz H Ob 14C 1.5 Chimie thérapeutique l Piene-Alain Cairupt fi Oh 14C 1.5 Bernard Testa Chimie thérapeutique III Bernard Testa H Ob 28C 3.0 Pharmacognosie etphytochimie l Kurt Hostetîmann H Oh 28C/64TP 9.0 Andrew Marston TP de chimie onolytique pharmaceutique 1 VACAT H Ob 64TP 6.0 Toxines naturelles ! Kurt Hostetîmann H Ob 28C 3.0 Urs Rûegg Bernard Testa 
Bîopharmacie et pharmacocinétique II Joachîm Mayer E Oh 28C 3.0 
Chimie analytique pharmaceutique: Méthodes spectroscopiquesVACAT E Ob 28C 3.0 Pharmacognosie etphytochimie 11 Kurt Hostetîmann E Ob 28C 3.0 Andrew Marston Travaux pratiques de sciences pharmaceutiques 2 E Ob 280F 18.0 
Travail de diplôme (travail personnel) H, E Oh 



Programme 
des cours -ffi 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 2 0 0 ' 
FACULTÉ DES SCIENCES 

B i o l o g i e ^ E N S E I G N E M E N T S DE PR IVAT-DOCENTS (BIOLOGIE) 

semestre type d'enseignement crédits 
Biologie des poissons Jean-François Rubin E Fac 14C 0.0 
Cancers ef morts cellulaires chez les végétaux Roland Beffa H Fac 28C 0.0 
Cytogénêîique etcytotaxonomie Martine Jotterand H Fac 16C 0.0 
Cytotaxonomie et phytogéographie 6ino Muller E Fac 14C 0.0 
Ecologie des peuplements piscicoles Jean-François Rubin H Fac 14C 0.0 
Importance biologique de l'oxygène Eric Raddatz H Fac 10C 0.0 
Introduction à l'étude des canaux ioniques Biaise Prod'Hom H Fac 10C 0.0 
Les transporteurs de protons et de calcium des cellules végétalesAlain Chanson E Fac 14C 0.0 
Problèmes de biologie cellulaire chez les cellules Gabriele Angelo Losa H Fac 14C 0.0 
normales et tumorales 
Protéines recombinanîes: applications en Biaise Corthésy H Fac 12C 0.0 
recherche et en médecine 
Quelques méthodes analytiques modernes Laurent Rïvîer E Fac 14C 0.0 
et leurs applications en biologie 
Structures et fonctions des biomembranes et métabolisme Nestor Fournier H Fac 10C 0.0 
cellulaire analysé par les techniques de Résonance Magnétique 
Electronique (EMR) et Nucléaire (NMR) 



Programme 
des cours 

UNIVERSTÉ DE LAUSANNE • L'ENSEIGNEMENT 2000 -2001 
FACULTÉ DES SCIENCES 

Sciences de la Terre 

Sjffëfrconsolai • • " 
semestre type d'enseignement crédits 

1ère année 
Chimie analytique (pour géologues) Gabor Laurenczy-BQtta H Ob 14C 1.0 Chimie générale Raymond Roulet H Ob 84C 5.0 Chimie générale 1 (pour géologues) Jean-Ooude Bûnzli H Ob 56TP 1.5 Chimie générale II (pour géologues) Jean-Claude Bûnzli E Ob 56TP 1.5 Compléments de chimie générale et minérale Gabor Laurenczy-Batta E Ob 28C 1.0 Géologie 1 Gérard Stampfli H Ob 28C/28TP 6.0 Géologie II Gérard Stampfli E Ob 28C/32T/16TP 5.0 Géologie: camp de terrain Peter Baumgartner E Ob 96T 4.0 Henri Masson Gérard Stampfli Informatique 1 Marco Tomassinf H Ob I4C/28EX 1.0 Informatique II Marco Tomassini E Ob 14C/28EX 1.0 Mathématiques générales 1 Henri Joris H Ob 42C/14EX 3.0 Mathématiques générales II Henri Joris E Ob 42C/14EX 3.0 Minéralogie 1 Jean Hemandez H Ob 28C/28TP 6.0 Minéralogie II Jean Hemandez E Ob 38C/58TP 9.0 Physique générale ! (pour sciences naturelles) François Rothen H Oh 42C/28EX/42P 5.0 Physique générale 11 (pour sciences naturelles) François Rothen E Ob 42C/28EX/28TP 5.0 
2ème année 
Géochimie générale Johannes Hunziker H Ob 28C/28TP 3.0 Géologie régionale Henri Masson H Ob 28C 2.0 Géologie structurale 1 Jean-Luc Epard H Ob 28C/56P 4.0 Géomorphologie et Quaternaire WalterWildi H Ob 28C/28TP 3.0 Minéralogie III Jean Hemandez H Ob 28C/56TP 4.0 AlbrechtSteck Paléontologie E Jean Guex H Ob 28C/42TP 3.5 Paléontologie 11 Jean Guex E Ob 160T 7.0 Physique du globe Jean-Jacques Wagner H Ob 28C/28TP 3.0 Pétrographie générale il Jean Hemandez E Oh 160T 7.0 Pétrologie Jean Hemandez H Ob 28C 2.0 Sédimentologïe E Peter Baumgartner H Ob 28C/42TP 3.5 Séminaire des sciences de la Terre JeafrLuc Eporrf H Oh US 0.0 Topographie d'exploration Raymond Olivier E Ob 96T 6.0 
2«n>e cycle, 3ème année 
Géochimie de l'environnement Johannes Hunziker E Oh 20C/20EX 2.5 Hans-Rudolf Pfeifer Géodynamique I Gérard Stampfli H Ob 28C 2.0 Géologie de l'ingénieur 1 Aurèle Pom'aux H Ob 14C 1.0 Géologie de l'ingénieur II Aurèle Parriaux E Ob 24T 1.5 Géologie structurale 11 Henri Masson H Ob 28C/56TP 4.0 Géophysique appliquée 1 Dominique-M. Chapellier H Ob 42C/42TP 5.0 Piene Gex François Marillier Raymond Olivier Géophysique appliquée II Dominiquê. Chapellier E Ob 160T 10.0 Piètre Gex François Marillier Raymond Olivier Géostotisfique Michel Moignon H Ob 16C/16EX 3.0 Gites métallifères Uuis Fontboté H Op 28C/42TP 3.0 Histoire de la terre Peter Baumgartner H Ob 28C 2.0 Hydrogéalogie générale François Zwahlen E Ob 14C 1.0 Introduction aux gîtes métallifères Christian Bouchau H Ob 28C 2.0 Miaopaléontoiogie 1 Louiseîte Zanineîti H Op 28C/42TP 3.0 



• 

Programme 
des cours 

Sciences de la Terre U 

Orientation Géologie • 
structurale et alpine ' ';.1 

• Vit 

S I 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 
FACULTÉ DES SCIENCES 

<i 

Orientation Géologie sédimentaire • 

H 

D IPLÔME DE GÉOLOGUE (SUITE) 

Métamorphisme 1 AlbrechtSteck H Ob 28C/56TP 4.0 
Métamorphisme II AlbrechtSteck H Op 14C/42ÏP 3.0 
Métamorphisme III AlbrechtSteck E Ob 144T 7.5 
Stratigraphie Jean Guex H Op 28C 2.0 
Sédimentologie II Peter Baumgartner H Ob 28C/56TP 4.0 
Sédimentoiogie III Peter Baumgartner E Ob 144T 7.5 
Séminaire des sciences de la Terre Jean-Luc Epard H Ob 14S 0.0 
Thermodynamique minéralogique 1 Hons-RudolfPfeifer H Ob 14C/14TP 1.5 

Orientations de 4ème année 
Dynamique des bassins Gérard Stampfli E Op 9C/12EX 1.5 
Granités et anatexie Jean Hemandez H Op 24T 1.5 
Gronitoïdes Jean Hemandez E Op 48T 3.0 
Géochimie des eaux profondes et géothermie Johannes Hunziker H Op 9C/12EX 1.5 

Hatis-Rudolf Pfeifei 
Géochimie isotopique Johannes Hunziker H Op 28C 3.0 
Géodynamique II Gérard Stampfli E Op 40T 2.5 
Géologie des Alpes Henri Masson H Op 28C 3.0 

AlbrechtSteck 
Géologie glaciaire WalterWildi E Op 40T 2.5 
Géologie structurale II! Jean-Luc Epard H Op 14C/42TP 3.0 

Henri Masson 
Géologie structurale IV Jean-Luc Epard H Op 48T 3.0 

Henri Masson 
Géologie structurale V Jean-Luc Epard E Op 96T 6.0 

Henri Masson 
Géohaverse alpine Jean-Luc Epard E Op 48T 3.0 

Henri Masson 
Instabilité des versants Jean-Daniel Rouiller E Op 40T 2.5 
Microonaiyse mïnéralogique 1 François Bussy H Op 9C/12EX 1.5 

Jean Hemandez 
Microanalyse minëralogique il François Bussy H Op 9C/12EX 1.5 

Jean Hemandez 
Minéralogie analytique AlbrechtSteck H Op 14C/42TP 3.0 

Philippe Thélin 
Métamorphisme IV AlbrechtSteck H Op 24T 1.5 

Jean-Claude Vannay 
Principes de sismostratigraphie Georges Edouard Gorin H Op 9C/12EX 1.5 
Sismosîraîigraphie avancée Gérard Stampfli H Op 9C/12EX 1.5 
Séminaire des sciences de la Terre Jean-Luc Epard H Oh 14S 1.0 
Travaux dirigés de géologie H Ob 180TP 14.0 

Analyse de données Eric Jean Davaud E Op 15C/20EX 2.5 
Cath o do luminescence et microsopie électronique Peter Baumgartner H Op 9C/12EX 1.5 

Rossana Martini 
Diagraphies pétrolières 1 Dominique-M. Chapellier H Op 18C/24EX 1.5 
Biographies pétrolières 11 Dominique-M. Chopelliei E Ob 40T 2.5 
Dynamique des bassins Gérard Stampfli E Op 9C/12EX 1.5 
Gravimétrie 1 Raymond Olivier Op 18C/24EX 3.0 
Gravimétrie 11 Pierre Gex E Op 40T 2.5 

Raymond Olivier 
Géadynamique II Gérard Stampfli E Op 40T 1.5 
Géologie de la matière organique Georges Edouard Gorin Op 9C/12EX 1.5 
Géologie du pétrole Bruno Câline E Op 15C/20EX 3.0 
Géologie structurale II! Jean-Luc Epard Op 14C/42TP 3.0 

Henri Masson 
Géologie structurale V Jean-Luc Epard E Op 96T 6.0 

Henri Masson 
Géomatique Jean-Michel Jaquet H Op 24C/32TP 3.5 

'h: 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 2 0 0 

FACULTÉ DES SCIENCES 

m 

S c i e n c e s d e l a T e r r e • DIPLOME DE GEOLOGUE (SUITE) 
H Géostofistique appliquée Michel Moignon H Op 9C/12EX 1.5 

Micropolêontologie: Crétacé supérieur Roland Wemii E Op 9C/12TP 1.5 
Micropaléontologie: Palêozoïque etMêsozoïque Louisette Zoninerti H Op 15C/20TP 2.5 

9 H H H Mïaopaléontologîe: Radiolaires Peter Baumgarfner H Op 9C/I2EX 1.5 
9HB Micropaléontologïe: Tertiaire Roland Wemli E Op 9C/12TP 1.5 
t - Modélisation sismique François Marillier H Op 9C/12EX 1.5 

WÊÊ Paléocéanologïe et paléoclimatologie Peter Baumgarfner H Op 9C/12EX 1.5 
• H Principes de sismostratigraphie Georges Edouard Gorin H Op 9C/12EX 1.5 
à - Ressources naturelles Jean-Michel Jaquet K Op 28C 2.5 

Sismique rétraction et réflexion 1 François Marillier H Op 18C/24EX 3.0 
Sismique réfraction et réflexion II François Marillier E Op 48T 3.0 
Sismostratigraphie avaacée Gérard Sîampfli H Op 9C/12EX 1.5 
Stratigraphie séquentielle Roger Jan Du Chêne E Op 9C/12EX/16T 2.0 

i - Sédimentoiogie des dépôts continentaux et littoraux Eric Jean Davaud H Op 18C/24EX 1.5 
Georges Edouord Gorin 

Sédimenfologîe du domaine pélagique Peter Baumgartner H Op 9C/12EX 1.5 
Séminaire des sciences de la Terre Jeanluc Epard H Oh 14S 1.0 
Traitement de sismique réflexion François Marillier H Op 9C/12EX 1.5 
Travaux dirigés de géologie H Ob 180TP 14.0 

Analyse de données Eric Jean Davaud E Op 15C/20EX 1.5 
Camp d'hydrogéologîe François Zwahlen E Op UT 0.5 
Cartographie du quaternaire alpin Michel Mariholer E Op 40T 1.5 

IBII Diagraphies de l'environnement 1 Dominique-M. Chcpellier H Op 9C/12EX 1.5 
Biographies de l'environnement II Dominique-M. Chopellier E Op 16T 1.0 

iitiiiw Electricité 1 Dominique-M. Chopellier H Op 18C/24EX 3.0 
Electricité II Dominique-M. Chopellier E Op 24T 1.5 
Electromagnêtisme et polarisation spontanée 1 Pierre Gex H Op 9C/12EX 1.5 
Electromagnétisme et polarisation spontanée II Pierre Gex E Op 40T 2.5 

j|| Gravimétrie 1 Raymond Olivier H Op 18C/24EX 3.0 

SB Gravimétrie II Pierre Gex E Op 40T 2.5 
'h * Raymond Olivier 

Géochimie isotopïque Johannes Hunziker H Op 28C/14EX 2.5 
Géologie des déchets WalterWildi E Op 12C/16EX 2.5 
Géologie glaciaire WalterWildi E Op 40T 1.5 
Géomatique Jean-Michel Jaquet H Op 24C 3.5 
Géorador 1 François Marillier H Op 9C/12EX 1.5 
Géoradar II François Marillier E Op 24T 1.5 
Géosfafetique appliquée Michel Mcignan H Op 9C/12EX 1.5 
Hydrogéologie: Circulations profondes François Vuataz H Op 9C/12EX 1.5 

1 François Zwahlen 
Hydrogêologie: Protection et coptage des eaux Imre Muller H Op 9C/12EX 1.5 

François Zwahlen 
Hydrologie générale et appliquée André Musy H Op 9C/12EX 1.5 
Magnétisme et aéromagnéfisme Raymond Olivier E Op 9C/12EX/40T 4.0 
Modélisation gravimétrique Raymond Olivier H Op 18C/24EX 3.0 
Modélisation sismique François Marillier H Op 9C/12EX 1.5 
Processus d'instabilité Jean-Daniel Rouiller E Op 40T 1.5 

l Pédologie Philippe De Pury E Op 9C/12EX/16T 2.5 
Jean-Claude Védy 

Ressources naturelles Jean-Michel Jaquet H Op 28C 2.5 
Sismique rétraction et réflexion 1 François Marillier H Op 18C/24EX 3.0 

H Sismique réfraction et réflexion II François Marillier E Op 48T 3.0 
111111 Sites contaminés Aurèle Parriaux 

WnW UlfîMî 
H Op 15C/20EX 2.5 

1 Séminaire des sciences de la Terre vvarrer vvnoi 
Jean-Luc Epard H Oh 14S 1.0 

• Traitement de sismique réflexion François Marillier H Op 9C/32EX 1.5 
Travaux dirigés de géologie H Ob 180TP 14.0 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 
FACULTÉ DES SCIENCES 

Sciences de la Terre 
Orientation Magmatisme • 

et volcanisme 

RI 

DIPLÔME DE GÉOLOGUE (SUITE) 
Analyse de données Eric Jean Davaud E Op 15C/20EX 1.5 
Applications du IMP-MS et de la microsonde Roman VACAT H Op 9C/12EX 1.5 Granités et anorexie Jean Hemandez H Op 24T 1.5 Géochimie des eaux profondes et géothermie Johannes Hunziker H Op 9C/12EX 1.5 Hans-Rudolf Pfeifer Géochimie isotopique Johannes Hunziker H Op 28C/14EX 4.0 Géostctistique appliquée Michel Maignan H Op 9C/12EX 1.5 Géotraverse olpine Jean-Luc Epard E Op 48T 2.0 Henri Masson Gîtologie avancée Uuis Fonthoté E Op 9C/12EX 3.5 Hydrogéologie: Circulations profondes François Vuataz H Op 9C/12EX 1.5 François Zwahlen Inclusions fluides Robert Moritz H Op 9C/12EX 1.5 Large Igneous Provinces Jean Hemandez H Op 9C/12EX 1.5 Microanalyse minéralogique i François Bussy H Op 9C/12EX 1.5 Jean Hemandez Microanalyse minéralogique II François Bussy H Op 9C/12EX 1.5 Jean Hemandez Mictcscopie des minéraux opaques Huis Fontboté H Op I5C/20EX 25 Minéralogie industrielle Philippe Théiin H Op 9C/12EX 1.5 Modélisation magmatique Michaël Dungan H Op 21C/28EX 4.0 Jean Hemandez Métamorphisme/thermodynamique AlbrechtSteck H Op 9C/12EX 1.5 Ophiolites et fonds océaniques Jean Bertrand E Op 9C/12EX 1.5 Paléomagmotisme Jean Hemandez H Op 9C/12EX 1.5 Séminaire des sciences de la Terre Jean-Luc Epard H Ob 14S 1.0 Thermodynamique des fluides Robert Moritz H Op 18C/24EX 3.0 Travaux dirigés de géologie H Ob 180TP 14.0 Volcanologie Michaël Dungan E Op 42T 2.0 

*w ENSEIGNEMENTS pĵ T̂-J}9€E|n̂ Ê|̂ $Ĵ IA TERtptïff 
semestre type d'enseignement crédits Minéralogie des argiles Philippe Thélin H Fac 14C Gêochronologie des chaînes orogéniques anciennes et récentes Michaël Cosca H Fac 14C Pétrologie du granité: approche géochimique intégrée François Bussy H Fac 14C 

0.0 0.0 0.0 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
FACULTÉ DES SCIENCES 

Programme 
des cours 

Sciences de la Terre 

Filière Bassins sédimentaires • 

Site à consulter» ' A ;. ],.. *t •> 
(plans et règlements d'études): 
W îyVwvy.unil.cN/sc 1 • '"'•->... SB 

[es 3 premières années sont '-"v 
communes au plan dètudes du 

diplôme de géologue ,\ ' 

Filière Géologie de l'ingénieur • 

V D I P L Ô M E I ^ ^ 

semestre type d'enseignement crédits 

Filières de 4 è m e année 
Analyse de données Eric Jean Davaud E Oh 15C/20EX 2.0 
Diagraphies pétrolières! Dominique-M. Chapellier H Ob 18C/24EX 3.0 
Diagraphies pétrolières II Dominique-M. Chapellier E Ob 40T 1.0 
Dynamique des bassins Gérard Stampfli E Ob 9C/12EX 1.5 
Enseignements à choix parmi le diplôme de géologue (minimum 10 crédits) 
Gravimétrie 1 Raymond Olivier H Ob 18C/24EX 3.0 
Gravimétrie II Pierre Gex E Ob 40T 2.5 

Raymond Olivier 
Géologie de la matière organique Georges Edouard Gorin H Oh 9C/12EX 1.5 
Géologie du pétrole Bruno Câline E Ob 15C/20EX 2.5 
GéomDîique Jean-Michel Jaqueî H Ob 24C/32TP 3.5 
Géostatistique appliquée Michel Maignan H Ob 9C/I2EX 1.5 
Hydrogéalogie opérationnelle François Zwahlen H Oh 9C/12EX 1.5 
Modélisation sismique François Mariilier fi Ob 9C/12EX 1.5 
Principes de sîsmoslratigraphie Georges Edouard Gorin H Ob 9C/12EX 1.5 
Sismique réfraction et réflexion l François Mariilier H Ob 18C/24EX 2.5 
Sismique réfraction et réflexion II François Mariilier E Ob 48T 2.5 
Sismostratigraphie avancée Gérard Stampfli H Ob 9C/12EX 1.5 
Stratigraphie séquentielle Roger Jan Du Chêne E Ob 9C/12EX 2.0 
Sédimentolagie des dépôts continentaux et littoraux Erk Jean Davaud H Ob 18C/24EX 3.0 

Georges Edouard Gorin 
Sêdimentologie du domaine pélagique Peter Baumgartner H Ob 9C/12EX 1.5 
Séminaire des sciences de la Terre Jean-Luc Epard H Ob 14S 1.0 
Traitement de sismique réflexion François Mariilier H Ob 9C/12EX 1.5 
Travaux dirigés de géologie H Ob 180TP 14.0 

Analyse de données Eric Jean Davaud E Op 15C/2QEX 2.0 
Electricité et diagraphies Dominique-M. Chapellier H Op 9C/12EX 1.0 
Electromagnétisme et radiométrie Pierre Gex H Op 9C/12EX 1.0 
Gravimétrie et magnétisme Raymond Olivier H Op 9C/12EX 1.0 
Géochimie isotopique Johannes Hunziker H Op 28C/14EX 1.0 
Géologie de l'ingénieur 11 Aurèle Parriaux E Ob 24T 2.5 
Géologie des déchets WolterWildi E Ob 12C/16EX 2.5 
Géologie structurale 1 Jean-Luc Epard H Op 28C/56TP 3.0 
Géologie structurale V Jean-Luc Epard E Ob 96T 1.5 

Henri Masson 
Géomatique Jean-Michel Jaquet H Op 24C/32TP 1.0 
Géophysique appliquée II Dominique-M. Chapellier E Ob 1A0T 2.5 

Pierre Gex 
François Mariilier 
Raymond Olivier 

Hydrogéologie opérationnelle François Zwahlen H Op 9C/12EX 1.0 
Hydragéolcgïe: ûrculations profondes Français Vuatoz H Op 9C/12EX 1.0 

François Zwahlen 
Hydrologie générale et appliquée André Musy H Ob 9C/12IX 1.0 
Minéralogie analytique AlbrechtSteck H Op 14C/42TP 3.0 

Philippe Thélin 
Minéralogie industrielle Philippe Thélin H Ob 9C/12EX 2.5 
Modélisation géologique Jean-Luc Epard E Ob 9C/9EX 2.0 

Pierre Perrochet 
Laurent Tacher 

Mécanique des roches François Descoeudres E Ob 9C/12EX 1.0 
Mécanique des solides François Frey E Ob 9C/12EX 1.0 
Mécaaique des sols E Ob 9C/12EX 1.0 
Méthodes de reconnaissance in situ Aurèle Parriaux H Op 9C/12EX 1.0 
Pédologie Philippe De Pury E Op 9C/12EX/16T 1.5 

Jean-Claude Védy 

\S6 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 
FACULTÉ DES SCIENCES 

Sciences de la Terre •! 

Filière Géophysique appliquée 

Filière Gîtes métallifères 

D I P L O M E D ' I N G E N I E U R G E O L O G U E (SUITE) 

Risques géologiques Aurèle Parriaux E Ob 15C/20EX 2.0 
Sismique (IngGéo) François Mariilier H Op 9C/12EX 1.0 
Sites contaminés Aurèle Parriaux 

Wnltor UUîWi 

H Oh 15C/20EX 2.5 

Statistiques directionnelles et échantillonnage woirer UVIIQI 

Laurent Tacher H Op 6C/6EX 1.0 
Statistiques spatiales Michel Maignan H Op 9C/12EX 1.0 
Séminaire des sciences de la Terre Jean-Luc Epard H Ob 14$ 1.0 
Travaux dirigés de géologie H Ob 180TP 14.0 

Diagraphies de l'environnement 1 Dominique-M. Chapellier H Ob 9C/12EX 1.5 
Diagraphies de l'environnement 11 Dominique-M. Chapellier E Oh 16T 1.0 
Diagraphies pétrolières 1 Dominique-M. Chapellier H Ob 18C/24EX 3.0 
Diagraphies pétrolières II Dominique-M. Chapellier E Ob 40T 1.0 
Electricité i Dominique-M. Chapellier H Ob 18C/24EX 3.0 
Elechicité II Dominique-M. Chapellier E Ob 24T 1.5 
EiectTomagnétisme et polarisation spontanée 1 Pierre Gex H Ob 9C/I2EX 1.5 
Electromagnéîisme et polarisation spontanée II Pierre Gex E Ob 40T 2.5 
Enseignements à choix H Ob OC 0.0 
Gravimétrie 1 Raymond Olivier H Oh 18C/24EX 3.0 
Gravimétrie II Pierre Gex E Ob 40T 2.5 

Raymond Olivier 
Géoradar 1 François Mariilier H Ob 9C/12EX 1.5 
Géoradar il François Mariilier E Ob 24T 1.5 
Magnétisme et aéromagnétisme Raymond Olivier E Ob 9C/12EX/40T 4.0 
Principes de sismostraîigraphie Georges Edouard Gorin H Ob 9C/12EX 1.5 
Sismique réfraction et réflexion 1 François Mariilier H Ob 18C/24EX 3.0 
Sismique réfraction et réflexion II François Mariilier E Ob 48T 3.0 
Séminaire des sciences de la Terre Jean-Luc Epard H Ob 14S 1.0 
Traitement de sismique réflexion François Mariilier H Ob 9C/12EX 1.5 
Travaux dirigés de géologie H Ob 180TP 14.0 

Analyse de données Eric Jean Davaud E Ob 15C/20EX 2.5 
Applications du LA-ICP-MS et de la microsonde Raman VACAT H Op 9C/12EX 1.5 
Cartographie minière Uuis Fontboté E Ob 40T 2.0 
Eledromagnétisme et PS 1 (IngGéo) Pierre Gex H Ob 6C/8EX 2.0 
Gravimétrie 1 (IngGéo) Raymond Olivier H Ob 6C/8EX 1.5 
Géochimie d'exploration Christian Bauchau H Ob 9C/12EX 1.5 
Géochimie isotopique Johannes Hunziker H Op 28C/14EX 3.0 
Géologie structurale des fractures cassantes Mario Sartori H Op 9C/12EX 1.5 
Giîologie avancée Uuis Fontboté E Ob 9C/12EX 3.5 
Gîtologie: Excursion minière Lluis Fontboté E Oh 64T 3.5 
Inclusions fluides Robert Moritz H Op 9C/12EX 1.5 
Introduction aux logiciels pour l'exploration et miniers Lluis Fontboté H Ob 9C/12EX 1.5 
Magnétisme et aéromagnétisme 1 (IngGéo) Raymond Olivier H Ob 3C/4EX 1.0 
Microanalyse minéralogique 1 François Bussy H Op 9C/12EX 1.5 

Jean Hemandez 
Microscopie des minéraux opaques Lluis Fontboté H Ob 15C/20EX 2.5 
Minéralogie industrielle Philippe Thélin H Op 9C/12EX 2.5 
Modèles de gisements Uuis Fontboté H Ob 9C/12EX 2.0 
Modélisation magmatique Michaël Dungan H Op 21C/28EX 4.5 

Jean Hemandez 
Méthodes d'exploration et notions d'économie des Christian Bauchau H Ob 9C/12EX 1.5 
ressources minérales 
PP et mise û la masse 1 (IngGéo) Dominique-M. Chapellier H Ob 3C/4EX 1.0 
Prospection minière: exercice de simulation Christian Bauchau H Ob 84TP 7.5 
Ressources naturelles Jean-Michel Jaquet H Op 28C 2.5 
Séminaire des sciences de la Terre Jean-Luc Epard W Ob 14S 1.0 
Thermodynamique et modélisation des fluides hydrothermaux Robert Moritz H Op 18C/24EX 3.0 
Traitement des minerais et problèmes environnementaux Lluis Fontboté H Ob 9C/12EX 1.0 
des rejets de flottation Robert Moritz 
Travaux dirigés de géologie H Ob 180TP 14.0 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 
F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Programme 
des cours 

Sciences naturelles de l'environnement 

Cours obligatoires 

S î t e à c o n s u i t e r ; , ; 
[plans efrèglements d'études): 

Accessible après 3 ans ïjjC 
d'études en sciences j f £ 

dons une haute école suisse 

m 
Cours à choix restreint \ 

•fil 

i DIPLÔME EN SCIENCES NATURELLES DE L'ENVIRONNEMENT * f ; 

semestre type d'enseignement crédits 
1ère année 
Analyse systémique et modélisation de l'environnement Jean-Luc Loizeau H Ob 30C 3.0 
Biologie Jacques Hausser H Ob 45C 3.3 

JearHîemard Lachavanne 
Claude Penel 
Rodolphe-Edouard Spichiger 
Jean Wûest 

Chimie Serge Sîoll H Ob 45C 3.3 
Colloques et séminaires 1 (SNE) Janusz Dominik H Ob 14S 0.75 

Hans-Rudolf Pfeifer 
Colloques et séminaires II (SNE) Janusz Dominik E Ob 14S 0.75 

Hans-Rudoif Pferfer 
Echanges et cycles globaux Janusz Dominik H Ob 30C 3.2 
Ecologie terrestre Pierre Hoinard H Ob 10C 1.0 

Rodolphe-Edouard Spichiger 
Energie Bernard Marie Lâchai H Ob 20C 1.5 
Evoluation d'impact sur l'environnement Philippe Arrizabolaga H Ob 78EX 7.0 

Jonusz Dominik 
Jean-Luc Loizeau 

Introduction à la physique et à la chimie de l'atmosphère Michel Grenon H Ob 12C LO 
Milieu aquatique Jacques Buffle H Ob 28C 3.0 

Jean-Bernard Lachavanne 
Raffoel Peduzzi 

Milieu lacustre Janusz Dominik E Ob 126TP 6.0 
Jean-Luc Loizeau 
Raffoel Peduzzi 
Hans-Mdf Pfeifer 

Milieu tenesti&fluvial Kevin Wilkinson 
Jearrflemard Lachavanne E Ob 72TP 3.5 
Jean-Luc Loizeau 
Hans-Rudolf Pfeifer 
Jean-Cloude Védy 

Pédologie biologique Claude Rossier H Ob 10C 1.0 
Jean-Cloude Védy 

Sciences de la Terre Hans-Rudolf Pferfer H 
WalterWildi 

Ob 40C 2.9 

2ème année 
Colloques et séminaires III (SNE) Janusz Dominik H Ob 14S 0.75 

Hans-Rudolf Pfeifer 
Colloques et séminaires IV (SNE) Janusz Dominik E Ob 14S 0.75 

Hans-Rudolf Pfeifer 
Milieu urbain Philippe Arrizabolaga E Ob 30TP 1.5 

François Cupelin 
Mario Levenîal 

Chimie de l'environnement 1 Jacques Buffle H Op 42C 3.0 
Michel Guillemin 
Hubert Van Den Bergh 

Droit de l'environnement Anne Petiîpierre-Sauvain H Op 30C 3.0 
Ecologie 1 (SNE) Jean-Bemord Lachavanne H Op 28C 3.0 
Ecologie II (SNE) Jeorbfiemard Lachavanne E Op 28C 3.0 
Ecologie humaine A Cédric Lambert E Op 20C 2.2 
Ecologie humaine B Cédric Lambert H Op 20C 2.0 
Economie et gestion des ressources naturelles Andréa Boronzini E Op 20C 2.0 
ef de l'environnement Fabrizio Cartevaro 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 2 0 0 ' 

F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Sciences naturelles de • 
l'environnement - ; 

Cours à cftoix large 

D I P L Ô M E E N SCIENCES 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 (SU I TE) 

Energie, économie et environnement Bernard Morie Lothol H Op 30C 3.0 
Franco Romerio 

Ressources naturelles Jean-Michel Jaquet H Op 28C 3.0 

Analyse et gestion de risques industriels Daniel Bayer E Fac UC 0.0 
Analyse et présentation de données environnementales Janusz Dominik H Op 14C 1.5 

Jean-Luc Loizeau 
Bactériologie générale Jocelyne Louise Favet H Op 18C/54TP 4.8 
Biogéogtaph'ie générale et écologie végétale l Pierre Hainard H Op 28C 3.0 
8iogéographie générale et écologie végétale II Pierre Hainard E Op 28C/56TP 6.0 
Biologie des insectes 1 Jean Wuest H Op 28C 3.0 
Biologie des insectes II Jean Wuest E Op 28C 3.0 
Biologie du comportement (SNE) André Langaney E Op 28C 3.0 

Claude Rossier 
Biologie systématique et pharmaceutique 1 Daniel Jeonmonod H Op 28C 3.0 
Biologie systématique et pharmaceutique II Daniel Jeonmonod E Op 28C/56ÎP 4.5 
Botanique tropicale 1 Rodolphe-Ed. Spichiger H Op 28C 3.0 
Botanique tropicale II Rodolphe-Ed. Spichiger E Op 28C 3.0 
Chimie de l'environnement 1 Jacques Buffle 

Michel Guillemin 
H Op 42C 9.0 

Hubert Van Den Bergh 
Chimie de l'environnement II Jacques Buffle E Op 42C 9.0 

Michel Guillemin 
Hubert Von Den Bergh Comportement des radionucléides dans les eoux souterraines Claude Degueldre H Op 28C 3.0 

Diagraphies de l'environnement 1 Dominique-M. Chopellier H Op 9C/12EX 1.5 
Diagraphies pétrolières 1 Dominique-M. Chopellier H Op Î8C/24EX 3.0 
Ecologie des eoux douces ef des zones humides 1 Jean-Bernard Lachavanne H Op 28C 3.0 
Ecologie des eaux douces et des zones humides II Jean-Bernard Lachavanne E Op 28C/28TP 4.5 
Ecologie quantitative Jacques Hausser H Op 14C/14EX 2.25 
Ecoéthologie des primates non humains Jacques De Lonnoy H Op 28C 3.0 
Electricité 1 Dominique-M. Chopellier H Op 18C/24EX 3.0 
Electromognêtisme et polarisation spontanée 1 Pierre Gex H Op 9C/12EX 1.5 
Eléments de gestion du risque Michel Guillemin E Op 28C 3.0 
Energie solaire 1 Pierre Ineichen H Op 28C 3.0 

Bernard Marie Lâchai 
André Mermoud 

Energie solaire II Pierre Ineichen E Op 28C 3.0 
Bernard Marie Lâchai 
André Mermoud 

Evolution 1 (SNE) Laurent Excoffier H Op 28C 3.0 
Hinian Hubert Van Blyenburçh 
André Langaney 
Michel Moyor 
Louisette Zoninetti 

Evolution II (SNE) Laurent Excoffier E Op 28C 3.0 
Ninian Hubert Van Bîyenburgh 
André Langaney 
Michel Mayor 
Louisette Zoninetti 

Faunistique des invertébrés de la Suisse Volker Manhert E Op 42C 4.5 
Gravimétrie I Rapond Olivier H Op 18C/24EX 3.0 
Géocliimie de l'environnement Johannes Hunziker E Op 20C/20EX 5.0 

Hans-RudolfPfeifer 
20C/20EX 

Géochimie des eaux profondes et géothermie Johannes Hunziker H Op 9C/12EX 5.0 
Hans-RudoU Pfeifer 

Géologie des déchets WalterWildi E Op 12C/16EX 3.0 
Géologie glaciaire André Pugin 

WalterWildi 
E Op 48C 5.0 



Programme ^ 
des cours V! 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
F A C U L T É D E S S C I E N C E S 

Sciences naturelles de 4jï 
l'environnement "ff, 

D I P L Ô M E E N S C I E N C E S r ^ T U R E L U S D E L ' E N V I R O j N N E M E N T ( S U I T E ) 

Jfirg Winistôrfer 
Géomorphologie et Quaternaire WalterWildi H Op 28C 1.5 
Géophysique appliquée 1 Dominique-M. Chapelier 

Pierre Gex 
François Marillier 
Raymond Olivier 

H Op 42C/42TP 7.0 

Histoire de la Terre Peter Baumgartner H Op 28C 3.0 
Hydrobiologie microbienne 1 Raffoel Peduzzi H Op 14C 1.5 
Hydrobïologïe microbienne II Raffoel Peduzzi E Op 14C 1.5 
Hydrogéologie: Circulations profondes François Vuotaz 

FroncoisZwohlen 
H Op 9C/12EX 1.5 

Hydrogéologïe: Protection et cnptage des eaux Imre Muller 
François Zwahlen 

H Op 9C/12EX 1.5 

Introduction a lu télédétection et aux systèmes Jean-Miche! Jaquet E Op 24C/40TP 4.9 
d'ïfrfomiQfiûn géoréférés 
Microbiologie (SNE) Dieter Haas 

Christoph Keel 
E Op 40TP 2.0 

Microbiologie générale 1 Dieter Haas H Ob 28C 3.0 
Minéralogie des argiles Philippe Thélin fi Op J4C 1.5 
Modélisation gravimétrique Raymond Olivier H Op 18C/24EX 3.0 
Modélisation sismique François Marillier H Op 9C/12EX 1.5 
Méthodes de séparation Bernard Klein H Foc 14C 0.0 
Météorologie générale 1 Jean Sesfano H Op 14C 1.5 
Météorologie générale II Jean Sesiano E Op 14C 1.5 
Sismique réfraction et réflexion 1 François Marillier H Op 18C/24EX 3.0 
Specîrométrie de masse Fozil Gûiaçor E Op 56C/42TP 8.3 
Toxicocinéri'que et polluants de l'air Pienefllivier Oraz E Fac 14C 0.0 
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Programme 
des cours ^ 

Sciences pour la 
Licence ès sciences 

du sport et 
de l'éducation physique 

i 

UCENCE E S SCIENCES D U S P O R T E T D E L ' E D U C A T I O N P H Y S I Q U E 
M E N T I O N « E N S E I G N E M E N T » 

La licence en SSEP mention «enseignement» comprend trois blocs se rapportant au programme qui lui est propre et un quatrième bloc 
offert par une outre Faculté de l'UNIL dans une discipline reconnue pour l'enseignement dons le Canton de Vaud par le Département de 
Information et de lo jeunesse. 
Dans ce cadre, la Faculté des sciences offre un enseignement choisi dons une des cinq disciplines suivantes'. 
• Mathématiques 
• Informatique 
• Physique 
» Chimie 
• Biologie 

Organisation des études 
1 m année: Enseignement dispensé par la Faculté des sciences sociales et politiques. 
2 e m e année: Études à plein temps en Faculté des sciences, selon le plan d'études des semestres 1 et 2 dons lo discipline 

choisie, et réussite du premier exomen propédeutique. 
3 e m e et 4 e m e année: Étude à mi-temps en Faculté des sciences, selon le plan d'études des semestres 3 et 4 dans ia discipline 

choisie (programme réparti sur 2 ans), et réussite du second examen propédeutique. 
Examens: Les examens concernant la Faculté des sciences sont organisés par cette dernière conformément au Règlement. 

Obtention de la Licence ès sciences ou d'un Diplôme décerné par la Faculté des sciences 
Des études complémentaires pendant 4 ou 5 semestres, conformément oux règlements de lo Faculté des sciences, permettent d'obte
nir lo Licence ès sciences ou le Diplôme correspondant. 
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FACULTÉ DES SCIENCES " 

Adresses ut i les 
www.unil.ch/sc /..̂  

•PI 

Décanat 

il 

Secrétariat généra! 

Secrétariat académique 

Site à cbnsulfll: 

leponiae sur le nef: 
! * R̂èglement d'<̂ gdhisoti©n» gpvti ' 
* cKâgaessedtori j > !-, \ „ • 

s* '̂ féglemérvt de la Faculté» « . 1 ^ -

Secrétariat finances, logistique 
et informatique 

RESPONSABLES ADRESSE TEL FAX 

Professeur Dominique Arlettaz, doyen 
DommiqueMettaz@ima.umkh 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6923501 6923505 

Professeur Aurelio Bay, vice-doyen 
Aurelio.Bay@iphe.vnii.rh 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

69235 13 6923505 

Professeur Nicolas Mermod, vice-doyen 
HkolasMermod@ihQ.umte 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6923572 6923505 

Adjoint de Faculté 
M. Jean-Pierre Gircrdin 
Jean-Pien-e.Giraniin@dsc.unii.ch 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

69235 02 692 35 05 

Secrétariat du doyen / assistants 
Mme Huguette Tissât 
iïuguetteJhsoi-Ûnguette@ècuml.ch 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6923500 6923505 

Secrétariat des commissions 
M™ Christine Rosselli (matin) 
(&nsfine.Rosseili@d$c.uml.ch 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6923510 6923505 

1er ^ 2ême cycles 
M. Gérald Savary 
Gera(df/larcel.Savan/@dscuniich 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6923503 6923505 

M™ Ginsfirre Rosselli (après-midi) 
Q)ristine.Rosselii@dsc.uniLé 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6923500 6923505 

Programmes postgrades & mobilité 
M™ Almudena Vazquez (matin) 
AlmudenaMariaCVazquez@dscunilch 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6923512 6923505 

Doctorants 
Mme Mcrinette Donadeo (matin) 
Marinette.Donadeo@d$c.unil.é 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6923506 6923505 

Horaire des cours, finances 
M. William Rey 
Wdliam.Rey@ascMnil.ch 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6923504 6923505 

Informatique administrative 
M. Renzo Restori 
Renzo.Restori@dscunich 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

69235 14 6923505 

Chargé de projet Imedio 
M. Alain Kaufmann 
Alain.Kaufmann@dsLuml.ch 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

6923516 69235 05 

Mathématiques et informatique :¥i Institut de mathématiques 
Mme Elisabeth Foumier 
Bisabetk.FournierPuffer@iis.unil.ch 

Bâtiment de Chimie 
1015 Lausanne 

692 3550 692 35 55 

institut d'informatique sciences 
Mme Elisabeth Foumïer 
Sisabeth.FoumierPuffer@iis.unif.é 

Collège propédeutique 
1D15 Lausanne 

692 3580 69235 85 

3 . 

http://www.unil.ch/sc
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RESPONSABLES ADRESSE TEL FAX 

Physique • | 

**1 

Chl imie 

Bioiogl f/e 

Sciences de la Terre 

Physique 
MME Rossana Papaux 
Rossana.Papatjx@iLuaii.ck 

Bâtiment de Physique 
1015 Lausanne 

69237 70 69236 05 

Institut d'astronomie 
M™ NICOLE THARIN 
Nitole.Tharin@ins1ro.vm1.ch 

Observatoire de 
Sauverny 

*7552611 **7553983 

Institut de cristallographie 
M™ ROSSANA Papaux 
Rossana.Papaux@ic.unil.ch 

Bâtiment de Physique 
1015 Lausanne 

69237 70 692 3605 

Institut de physique de la matière condensée 
M™ FRANCO PREÎZSCH 
Franca.Pretzsch@ipmc.vnil. ch 

Bâtiment de Physique 
1015 Lausanne 

69236 60 692 36 35 

Institut de physique des hautes énergies 
M™ ELISABETH GHELFI 
EiisabetkGheifi@iphe.vnil.ch 

Bâtiment de Physique 
1015 Lausanne 

6923700 692 36 05 

Institut de physique théorique 
M™ DOROTHY WATSON 
Dorothy. Watson@ipf.vnil.ch 

Bâtiment de Physique 
1015 Lausanne 

692 3750 69237 65 

• Chimie 
M™ FABIENNE GOTTOFREY 
Fabienne. GottoFrey@icma.vnil.ch 

BÂTIMENT de Chimie 
1015 Lausanne 

692 3852 692 38 55 

S B 

INSTITUT de chimie minérale et analytique 
MME FAHIENNE GOTTOFREY 
Fabienne. Gottofrey@icma.unil.ch 

Bâtiment de Chimie 
1015 Lausanne 

692 38 50 69238 55 

Institut de chimie organique 
M™ CHRISTIANE TSCHANZ 
Christiane. Tschanz@ico.vniUh 

Bâtiment de Chimie 
1015 Lausanne 

69237 70 692 36 05 

• Biologie 
M™ CHRISTINE LONGCHAMP 
Christine.Longchamp@sbiol.vnil.ch 

Bâtiment de Biologie 
1015 Lausanne 

69241 00 692 41 05 

Institut de biologie animale 
M™ BRIGITTE MERGOZZI 
Birgitta.Mergozzi@iba.vnil.ch 

Bâtiment de Biologie 
1015 Lausanne 

692 41 10 69241 05 

— 
Institut d'écologie 
M™ Marie-Madeleine DEFOGO 
Marie-Madekine.DefagoParoz@ie-bpvMnil.ch 

Bâtiment de Biologie 
1015 Lausanne 

6924190 6924195 

Laboratoire d'analyse ultrastructurale 
M™ GESA DAETWYLER 
Gesa.Daetwyler@lav.unilxh 

Bâtiment de Biologie 
1015 Lausanne 

6924280 692 41 05 

Laboratoire de biologie microbienne (médecine-sciences) Bâtiment de Biologie 
1015 Lausanne 

6924200 6925635 

Sciences de la Terre 
M™ NÊJIO GHOZINOURI 
Nejia.Ghazinovri@sst.vnil.ch 

BFSH2 
1015 Lausanne 

69243 00 69243 05 

•RIF 

Institut de géologie et de paléontologie 
M^ NÊJIO GHOZINOURI 
Nejia. Ghazinovri@sst. vnii.ch 

BFSH2 
1015 Lausanne 

6924300 6924305 

sSB 
— 

Institut de géophysique 
M^ MICHÈLE RUF 
Michele.Ruf@ig.unilch 

Collège propédeutique 
1015 Lausanne 

69244 00 6924405 

11111111 

Institut de minéralogie et gèothimie 
M™ NÉJIN GHOZINOURI 
Nejia. Ghazinouri@sst.unil.ch 

BFSH2 
1015 Lausanne 

6924300 69243 05 

.i"95 Tous les indicatifs régionaux: 021, sauf**: 022 

http://www.unil.ch/sc
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Définition et finalité des études de pharmacie 

Grades décernés 

5 SECTION DE | PHARMACIE 
H FACULTÉ DES SCIENCES 

4 

H n 

I 
M. 

I 

2000-2001 

La Section de pharmacie de l'IUNIL constitue, avec son homologue de l'Université de 
Genève, l'Ecole romande de pharmacie, qui forme les futurs pharmaciens selon l'Or
donnance fédérale sur les examens de pharmacien du 1 ô avril 1980. 
Les études de pharmacie sont divisées en trois phases: 
• Le 1 e r cycle, ponctué par deux examens propédeutiques, permet à l'étudiant d'ac

quérir les connaissances de base dans les domaines des sciences naturelles (bota
nique, biologie, chimie et physique) et des sciences médicales de base (biochi
mie, microbiologie, anatomie et physiologie humaines). 

• Le stage obligatoire d'une année, effectué en officine et en hôpital, permet à l'étu
diant de se familiariser avec la pratique courante du pharmacien. 

• Le 2ème cycle est dévolu aux sciences pharmaceutiques- chimie thérapeutique, 
analyse pharmaceutique, pharmacognosie et phytochimie, pharmacie galénique 
et biopharmacie, pharmacologie. 

La mission de la Section de pharmacie peut être divisée en trois volets: 
• L'enseignement du 2 è m e cycle, la formation continue pour les diplômés, ainsi que 

d'autres cours débouchant sur des certificats postgrades dans divers domaines tou
chant à la pharmacie. 

• La recherche, indissociable de l'enseignement. Deux instituts et un groupe forment 
de nombreux doctorants dont les travaux sont subventionnés par l'UNIL, le Fonds 
national et d'autres sources publiques ou privées. 

• Le service à la collectivité : des organismes privés ou publics sollicitent conseils, 
analyses ou expertises auprès de la Section de pharmacie. 

Diplôme fédéral de phamacien 
Diplôme universitaire de pharmacien 

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pharmacie hospitalière (postgrade) 

Doctorat ès sciences pharmaceutiques 
Doctorat ès sciences 
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1 « cycle 
Ce plan d'étude, comme les examens qui 
le sanctionnent, est valable à la 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. 

Ces deux diplômes s'obtiennent en 
général après 5 ans d'études, soit 10 

semestres et toutes les conditions 
d'obtention sont identiques (réussite des 

trois examens propédeutiques et de 
l'examen final). 

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 

Examen de sciences naturelles 
2E ANNÉE (2 SEMESTRES) ; /; 
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 

EXAMEN f)̂ JĴ |Ĵ |̂̂ ĵ ĵpfj»|'| tÊÊSSSÊKSiWêÊISSt 

3E ANNEE: STAGE PROFESSIONNEL DE 12 MOIS 
2e cycle él 

I 

4E ET 5E ANNEES (4 SEMESTRES) COURS TRAVAUX PRATIQUES 
Chimie pharmaceutique minérale 
et analytique 

Chimie pharmaceutique organique 
Pharmacognosie et 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 biopharmacie 

i 

-Examen prafeî 
DESS en pharmacie • Filière commune aux Sections de pharmacie de Lausanne et de Genève (Ecole romande de hospitalière fc'ji Pharmacie). Formation pratique et théorique de 3 ans en Hôpital universitaire (CHUV et HUG). 

Possibilité de débuter une thèse de doctorat. 
Renseignements : Prof. A. Pannatier, Pharmacien-chef, CHUV, 1011 Lausanne. 

Doctorat • Toute personne détentrice d'un diplôme universitaire, fédéral ou étranger, de pharmacien peut être 
autorisée à entreprendre une thèse de doctorat ès sciences pharmaceutiques. La durée d'une thèse 
est de 3 ans et demi à 4 ans environ. La Section de pharmacie étant de plein droit une section de la 
Faculté des sciences, les pharmaciens diplômés désirant préparer une thèse dans une autre branche 
peuvent être autorisés à se présenter au doctorat ès sciences. Réciproquement, les diplômés ès 
sciences peuvent envisager une thèse de doctorat ès sciences en Section de pharmacie. 

Quel plan : ; 
d'études? 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000-2001 SECTION DE PHARMACIE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

• Officines 
• Hôpitaux 
• Industries pharmaceutique et chimique 
• Enseignement et recherche 
• Administrations 

Une situation plutôt favorable • En 1999, la situation des jeunes diplômés en pharmacie sur le marché de l'emploi 
demeurait relativement bonne par rapport à celle des autres diplômés universitaires: 
quasiment aucun d'entre eux ne se trouvait volontairement sans activité professionnel
le. Par ailleurs, la plupart d'entre eux ont rencontré peu de difficultés lors du passage 
à l'emploi. Cette situation plutôt favorable s'explique notamment par le fait que les 
études en pharmacie, contrairement à d'autres orientations universitaires, constituent 
une formation professionnelle 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. 

5 secteurs principaux • ; 

Tous Ibs deux ans, /'Office fédéral de la statistique mène en col
laboration ave: l'ASOU (Association suisse pour l'orientation uni
versitaire) une enquête auprès de tous les jeunes diplômes des 
hautes écoles suisses. En 1999, un questionnaire a été envoyé 
à près de 12'0Û0 personnes; le taux de réponses a été de 
57%. L'enquête ne reflète pas l'orientation professionnelle défi
nitive des diplômés, mais leur situation une année après la fin 
és études. 
Le tableau ci-contre montre la répartition des diplômés universi
taires dans les différents secteurs professionnels, un an après 
l'obtention de leur grade. Cette répartition est donnée en pour
centages et doit être tue ligne par ligne, c'est-àére voie de for
mation par voie de formation. 
tes peisonnes intéressées peuvent obtenir le rapport complet auprès 
de l'Office fédéral de la statistique à Neudiôtei (032/713 60 60). 

Mathématiques Physique Chimie Biochimie/biologie moléculaire Sciences naturelles/environnement 'Sciences de ta terre/géologie Pharmacie Médecine humaine 
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• Voies d'étude mentionnées avec ce signe: les effectifs étant faibles, nous avons considéré plusieurs années statistiques. 

Perspectives 
professionnel les 
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semestre type d'enseignement crédits 

1ère année 
Biologie animale et génétique 1 Béatrice Desvergne H Oh 28C 3.0 
Biologie animale et génétique II Béatrice Desvergne E Ob 18TP 1.0 
Biologie végétale 1 Jean-Pierre Zryd H Ob 28C 3.5 
Biologie végétale El Jean-Pieae Zryd E Oh 28C/32TP 3.5 
Botanique générale Michèle Crèvecoeur H Ob 36C/21TP 4.0 

Jean-Jacques Pemet 
Botanique systématique générale et pharmaceutique l Jotques Droz H Ob 42C 3.0 

Nicole Galland 
Botanique systématique générale et pharmaceutique II Jacques Droz E 

nllFYMÛ Nnllnnn 

Ob 15C/36TP 3.0 

Chimie analytique 1 (pour pharmaciens) 
nlUlIC UUIIUIIU 

André Merhach H Ob 168TP 5.5 
Chimie analytique II (pour pharmaciens) André Merboch E 06 154TP 5.5 
Chimie analytique générale André Merbach H Ob 28C 3.0 
Chimie générale Raymond Roulet H Ob 84C 9.0 
Chimie minérale générale Raymond Roulet E Ob 28C 3.D 
Chimie organique générale Geoffrey Bodenhausen E Ob 56C/14Ex 6.5 

Kai Johnsson 
Mathématiques générales 1 Henri Joris H Ob 21C/7EX 2.0 
Mécanismes de réactions organiques I Kai Johnsson E Ob 14C 1.5 
Physique expérimentale 1 Majed Chergui H Ob 56C 6.0 
Physique expérimentale II Majed Chergui E Ob 36C/32TP 6.0 

Giovanni Dïetler 
Stoechiométrie et chimie des solutions 1 EvaJakab-Toth H Ob 14C 1.5 
Sfoechiaméfrie et chimie des solutions fl Eva Jakao-îofh E Ob 14C 1.5 

2ème année 
Analyse biologique médicale Jean-Pierre Mach E Ob 42C/28TP 8.0 
Analyse orgonique Pierre Vogel H Ob 28C 3.0 
Anatomie Peter Clarke H Ob 28C 3.0 
Bases de l'analyse biologique médicale Claude Bran H Ob 20C 2.25 

Denis Rivier 
Biochimie III Jacques Mauël E Ob 42C 4.5 
Biochimie des hormones Urs Rûegg E Ob 24C 3.0 
Biochimie générale (pour pharmaciens) Nicolas Fasel H Oh 28C 3.0 

Urs Rûegg 
Chimie organique I Geoffrey Bodenhausen H Ob 224TP 11.0 

Kai Johnsson 
Pierre Vogel 

Compléments de biochimie générale Jeon-Piene Mach E Ob 28C 3.0 
Jacques Mauël 

Glycochimie Pierre Vogel E Ob 14C 1.5 
Hétérocydes Pierre Vogel E Ob 14C 1.5 
Immunologie Béatrice Desvergne H Ob 28C 3.0 
Informatique 1 Marco Tomassini H Fac 14C/28Ex 2.0 
Informatique il Marco Tomassini E Fac 14C/28Ex 2.0 
Introduction à la pharmacie pratique Philippe Laurent E Ob 28C 3.0 
Introduction à la statistique Jean-Jacques Pemet H Ob 28C/14Ex 3.0 
Microbiologie générale 1 Dieter Haas H Ob 28C 3.0 
Microbiologie générale 11 Dieter Haas E Ob 40TP 3.0 

Christoph Keel 
Microbiologie médicale Jaques Bille E Ob 28C 3.0 

Patrick Frana'oli 
Dieter Haas 
Jacques Louis 
Pascal Meylan 

Mécanismes de réactions organiques II Manfred Schlosser E Ob 28C 3.0 

P h a r m a c i e 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
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 

P h a r m a c i e D I P L Ô M E F É D É R A L - D I P L Ô M E U N I V E R S I T A I R E ( S U I T E ) 

Physiologie 1 François De Ribaupierre H Ob 28C 3.0 
Paul Honegger 
Jean-Luc Martin 

Physiologie II François De Ribaupierre E Ob 28C 3.0 
Paul Honegger 
Jean-Luc Martin 

4ème a n n é e 

Assistance pharmaceutique et pharmacie clinique Stephon Marty E Fac 14C 0.0 
Biopharmacie et pharmacocinétique Joachim Mayer E Ob 24C 3.0 
Chapitres choisis de pharmacologie Jean-Claude Maire E Foc 14C 0.0 
Chimie analytique pharmaceutique: Méthodes de séparation Serge Rudaz H Ob 14C 1.5 
Chimie analytique pharmaceutique: Méthodes de séparation Serge Rudaz E Ob 14C 1.5 
Chimie analytique pharmaceutique: Méthodes spectroscopiques VACAT E Ob 28C 3.0 
Chimie analytique pharmaceutique: Techniques instrumentales Jean-Luc Veuthey H Ob 28C 3.0 
Chimie computationnelie Pierre-Alain Carrupî E Fac 14C 00 
Chimie thérapeutique 1 Pierre-Alain Carrupt H Ob 28C 3.0 

Bernard Testa 
Chimie thérapeutique II Bernard Testa E Ob 28C 3.0 
Conseil pharmaceutique Marcel Mesnil H Foc 14C 0.0 
Médecine sociale et préventive Jean Martin H Ob 14C 1.5 

Fred Michel Pnccaud 
Nutrition et diététique Yves Schutz E Ob 14C 1.5 
Organisation et déontologie Jean-Luc Salomon H Ob 14C 1.5 
Pharmacie galéniqtre 1 Pierre Buri 

Eric Doelker 
H Ob 70C 6.0 

Robert Gurny 
Joochim Mayer 

Pharmacie galénique II Pierre Buri 
Eric Doelker 

E Ob 46C 3.0 

Robert Gurny 
Joochim Mayer 

Pharmacie hospitalière André Pannctiet E Foc 14C 0.0 
Pharmacognosie ef phytochimie 1 Kurt Hostettmann H Ob 28C 3.0 

Andrew Marston 
Pharmacognosie et phytochimie 11 Kurt Hosteîtmonn E Ob 28C 3.0 

Andrew Marston 
Pharmacologie et toxicologie 1 Susanna Cotecchia H Ob 56C 6.0 

Jacques Diezi 
Jean-Daniel Horisberger 
Urs Riiegg 
Laurent Schild 

Pharmacologie et toxicologie II Susanna Cotecchia E Ob 56C 6.0 
Jacques Diezi 
Jean-Daniel Horisberger 
Urs Rûegg 
Laurent Schild 

T? de chimie onolytique pharmaceutique i VACAT H Ob 168TP 4.0 
TP de chimie analytique pharmaceutique II VACAT E Ob 168TP 4.0 
Travaux dirigés de chimie analytique pharmaceutique 1 VACAT H Ob 28Ex 1.5 
Travaux dirigés de chimie analytique pharmaceutique II VACAT E Ob 28Ex 1.5 

5ème a n n é e 

Assistance pharmaceutique et pharmacie clinique Stephan Marty E Fac 14C 0.0 
Biophormocie et chimie thérapeutique (Groupe 1) Pierre Buri H Ob 224TP 10.0 

Pierre-Alain Carrupt 
Bernard Testa 

Biopharmacie et chimie thérapeutique (Groupe II) Pierre Buri E Ob 224TP 10.0 
Pierre-Alain Carrupt 
Bernard Testa 
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P h a r m a c i e D I P L Ô M E F É D É R A L - D I P L Ô M E U N I V E R S I T A I R E (SU I TE) 

Chapitres choisis de pharmacologie Jean-Claude Moire E Fac 14C 0 . 0 

Chimie computotionnelle Pierre-Alain Canupt E Fac 1 4 C 0 . 0 

Chimie thérapeutique III Bernard Testa H Ob 2 8 C 3 . 0 

Chimie thérapeutique IV Bernard Testa E Ob 2 8 C 3 0 

Conseil pharmaceutique Marcel Mesnil H Fac 1 4 C 0 . 0 

Pharmacie galénique III (Groupe 1) Robert Gurny H Ob 2 2 4 T P 1 0 . 0 

Joachim M a y e r 

Pharmacie galénique Ifl (Groupe II) Robert Gurny £ O b 2 2 4 T P 1 0 . 0 

joochim M a y e r 

Pharmacie hospitalière André Pannotier E Fac 1 4 C 0 . 0 

Pharmacognosie e t phytochimie 111 VACAT H Ob 2 8 C / 2 2 4 T P 9 . 0 

Kurt HostBttmann 

Pharmacognosie e t phytochimie IV Kurt Hostet îmann E Ob 2 8 C / U 2 T P 7 . 0 

Jean-Luc Wolfender 

Pharmacologie clinique Jérôme Biolloz H Ob 2 8 C 3 . 0 

Pharmacologie e t toxicologie III (Groupe 1) Urs Rûegg H Oh 1 6 T P 1 . 0 

Pharmacologie et toxicologie III (Groupe II) Urs Rûegg E Ob 1 6 T P 1 . 0 

Séminaire de pharmacologie clinique e t d e pharmacologie Jérôme Biollaz E Fat 2 0 S 2 . 0 

Urs Rûegg 

A; E N S E I G N E M E N T S DE P R I V A T - D O C E N T S (PHARMACIE) 

s e m e s t r e t y p e d ' e n s e i g n e m e n t crédits 

Assistance pharmaceutique e t pharmacie clinique Stephan Morty E Fac 1 4 C 0 . 0 

Bioéquivalence: évaluation des m é d i c a m e n t s génériques Joachim M a y e r E Fac 8 C 0 . 0 

Chapitres choisis d e pharmacologie Jean-Claude Maire E Fac 1 4 C 0 . 0 

Chimie computotionnelle Pierre-Alain Canupt E Fac 1 4 C 0 . 0 

Conseil pharmaceutique Marcel Mesnil H Fac 1 4 C 0 . 0 

Pharmacie hospitalière André Pannotier E Fac I 4 C 0 . 0 
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Adresses ut i les 
www.unil.ch/sc www-ict.unil.ch/pharmacie, html 
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RESPONSABLES ADRESSE T E L FAX 

Direction et administration 

S i t e s à c o n s u l t e r : 

www.unîi.ch/sc 
www-ict-urvîl.ch/pharmacie, htm! 

Documentation disponible sur le net: 
"Règlement d'organisation» 

- • i « R î a h d ' é t u d e s » " '= - ,* " - : , -

«Règlementde la Faculté» 

PROFESSEUR KURT HOSTETÎMANN, PRÉSIDENT 
Kurt.Hostetfmann@ipp.uniUh 

BEP 
1015 LAUSANNE 

69245 00 69245 05 

PROFESSEUR URS RÛEGG, GROUPE DE PHARMACOLOGIE 
Lirs.Ruegg@id.unil.ch 

BEP 
1015 LAUSANNE 

692 45 31 69245 05 

SECRÉTARIAT DE LA SECTION DE PHARMACIE: 
M™ ANNE-MARIE BER|ANO (ÉTUDIANTS) 
Anne-Marie.Berjano@dpharm.unil.ch 
M™ PATRICIA ÛLAECHEA (COMPTABILITÉ! 
Patricia.Oiaeckea@dpharm.unil.ch 

BEP 
1015 LAUSANNE 69245 00 

69245 06 

69245 05 

69245 05 

BIBLIOTHÈQUE: 
MRAE BOZENA MÊNÉTREY (APRÈS-MIDI) 
Bozena.Menetrey@dpharm.unilch 

ECOLE DE PHARMACIE 
BIBLIOTHÈQUE COMMUNE 
CHIMIE/PHARMACIE BCH 

692 4508 

69244 81 

69245 05 

69245 05 

MAGASIN CENTRAL: 
N.N. 
MME FAORIYNE BERGET (MATIN) 

BEP 
1015 LAUSANNE 692 44 80 

6924481 
692 45 05 
6924505 

institut de chimie thérapeutique • PROFESSEUR BERNARD TESTA, DIRECTEUR BEP 6924521 6924525 institut de chimie thérapeutique • 
Bernard. Testa@ict.unit.ck 1015 LAUSANNE 

lil DR. JOACHIM MAYER, GROUPE GALÉNIQUE 6924581 69245 05 

SIS Joackim.Mayer@ict.unit.ch 

H SECRÉTARIAT DE L'INSTITUT BEP 69245 00 69245 25 
1015 LAUSANNE 

Institut de pharmacognosie 
etphytochimie 

PROFESSEUR KURT HOSTETTMANN, DIRECTEUR 
Kurt.Hostettmann@ipp.unil.ch 

BEP 
1015 LAUSANNE 

69245 61 69245 05 

SECRÉTARIAT DE L'INSTITUT 692 45 00 6924505 
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Comme le stipule l'Ordonnance fédérale réglant (es examens des professions médi
cales, l'étudiant en médecine, arrivé au terme de ses études, devra: 
a) connaître l'homme bien portant et les troubles qui peuvent affecter so santé, feurs 

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 h réadaptation. 

Le diplôme de médecin peut être obtenu au plus tôt après six années d'études. Les 
deux premières années, dites «études précliniques», permettent d'acquérir les connais
sances requises concernant l'être humain Durant les «études cliniques», les étudiants 
participent à un enseignement sous forme de cours ex cathedra, de cours-bloc et de 
séminaires au cours desquels, en petits groupes sous le contrôle d'enseignants expéri
mentés, ils se trouvent en contact avec des patients dont ils apprennent à faire l'anam-
nèse et pour lesquels ils analysent le diagnostic différentiel. La cinquième année, 
«année d'études à option», doit donner à fous les étudiants la possibilité d'entrer en 
contact avec la vie d'un hôpital ou d'un institut de recherche 

Au cours des dernières années, la Faculté de médecine a mis en place une réforme 
des études médicales visant à promouvoir un enseignement centré sur le patient, l'étu
diant et les besoins de la communauté. 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 (apprentissage par pro
blèmes, apprentissage au raisonnement clinique) 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) 
Diplôme postgrade en économie et administration de la santé 
Diplôme en ingénierie biomédicale 



1 

Quel plan 
d'études? 

Ce plan d'études, ainsi que les 
examens qui le sanctionnent, est 

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 

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, le 
moment des examens, leur contenu et 

les conditions à remplir pour s'y 
présenter, ainsi que les modalités de 
l'exercice de la profession médicale. 
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Ire A N N É E La 1 r e année se déroule à ia Faculté des sciences. Elle est essentiellement 
consacrée à l'étude des sciences de base [chimie, physique, biologie). 

2e A N N É E Dès la 2 e année, les cours sont propres à ia 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. 
L'enseignement est dispensé sous forme de cours ex cathedra, de séances 
d'apprentissage par problèmes, de séminaires et de travaux pratiques. 

3 E année A partir de la 3 e année, les études comportent des cours ex cathedra, des 
cours intégrés, des séminaires, des séances d'apprentissage par problèmes 
ainsi qu'un enseignement au lit du malade. Il existe aussi des travaux pra
tiques 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 dia
gnostic. 

4 E A N N É E 

La première partie de la 4 è m e année comporte des cours ex cathedra, un en
seignement au lit du malade, des séances d'habilité clinique, ainsi que des 
séances d'apprentissage au raisonnement clinique. La 4 e année comporte 
également des cours à option. La 2e partie de la 4e année se déroule sous 
forme de cours-blocs: enseignements en petits groupes sous forme d'auto-ap-
prenfissage, présentations de cas, etc. 

5 E A N N É E 

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 10 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 200 lieux de stages. 

6 E A N N É E ' 

La 6 e année est essentiellement constituée de cours cliniques, de séminaires 
et de cours intégrés. 



Répart i t ion des 
enseignements 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -200 ' 
FACULTÉ DE MÉDECINE 

I1*© année • Physique expérimentale 92 h 
Physique expérimentale TP 32 h 

Chimie générale i 56 h 
Chimie générale I TP 56 h 

Chimie organique 56 h 
Biologie animale 28 h 

Biologie animale et génétique TP 15 h 
Biologie animale 26 h 

Biologie animale TP 15 h 
Génétique 28 h 

Biologie cellulaire et végétale 38 h 
Biologie cellulaire et végétale TP 1 2 h 

Morphologie macroscopique 28 h 
Médecine psycho-sociale 42 h 

Morphologie microscopique 42 h 
Introd. au système suisse de santé publique 6 h 

Biochimie générale 40 h 
Physiologie générale 32 h 

Sciences fondamentales et cliniques, sém. 8 h 
Microbiologie générale 14 h 

2e année ml 

Cours intégrés 

Apprentissage par problèmes 
Introduction au curnculum 

Morphologie macroscopique 
Biochimie 

Médecine psychosocîole 
Biosfatist'ques 

Cardiovasculaire 
Respiration 

Digestion 
Reproduction/Développement 

Méto bol isme/NI utrîtion 
Reins et voies urtnoires 

Neurosciences 
Sang/Immunologie 

Endocrinologie 

Morphologie macroscopique TP 
Morph. microscop./embryologie TP + S 

Physiologie TP 
Biochimie TP 

3 e année • 

Cours intégrés 

Enseignement au lit du malade (ELM) 

Apprentissage par problèmes 
[immunologie et cours intégrés) 

Introduction ou curriculum et évaluation 
Sémiologie 

Pathologie générale 
Physiopathologîe 

Pharmacologie/Toxicologie 
Microbiologie et maladies infectieuses 

Immunologie générale 
Immunologie clinique, allergie 

Médecine psycho-sociale 
Introduction à la médecine nucléaire 

Intro à la physique de la radiologie médic 
Droit médical 

Microbiologie TP 
Pathologie TP et séminaires 

Angéiologîe 
Cardiologie 

Croissance et vieillissement 
Endocrinologie et métabolisme 

Gastro-entérologie 
Hématologie 
Pneumologie 

Reins et voies unnoires, hypertension art. 
Enseignement au lit du malade (ELM) 

32 h 
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Répar t i t ion des 
enseignements 

4«* année j«t S 
i-'f: I I 
•H 
• 
. - , " V J 

V-
Cours intégrés 

Cours à option 

Cours - blocs (CB) 

Enseignement au lit du malade {ELM) 
Habilités cliniques (HC) 

Apprentissage au raisonnement clinique 
Auscultation pulmonaire 

Dermatologie et Vénéréologie ! 
Diagnostic en chimie clinique 

Epiaemîologie infectieuse 
Séminaire interfac d'éthique biomédicale 

Génétique médicale 
Gériatrie 

Gynécologie-obstétrique 
Immunologie clinique 

Médecine générale 
Médecine nucléaire 
Médecine palliative 

Médecine sociale et préventive 
Neurologie 

Ophtalmologie 
Oto-rh i noTary ngologîe 

Pathologie spéciale 
Policlinique médicale et thérapeutique méd. 

Introduction à la psychiatrie 
Radiologie médicale 

Radio-oncologie 
Rhumatologie 

Chirurgie de l'appareil locomoteur 
Sérologie 
Urgences 

Histoire de ia médecine 
Ens informatîf sur les médecines parallèles 

Chirurgie gén et spécialités 2 semaines 
Gynécologie/obstétrique: 1 semaine 

Médecine interne: 3 semaines 
Oto-rh ino-laryngolog ie: 1 semaine 

Pédiatrie: 2 semaines 
Psychiatrie. 2 semaines 

Enseignement au lit du malade 

Habilités cliniques (HC) 

4 2 h 
2 h 

26 h 
5 h 
5 h 

16 h 
12 h 
l O h 
57 h 

4 h 
6 h 
6 h 
8 h 1S h 

24 h 
24 h 
24 h 

8 h 
30 h 
17 h 
31 h 

9 h 
l O h 

36 h 
! 2 h 
15 h 

16 h 
13 h 

18h 

16 fi 

6 e année 
1 y 

H 

iH 
i-.'W 
Ï _ ' I 

i j 
jBË 
-rï»' 

Cours intégrés • 

Pharmacologie clinique et thérapeutique 20 h 
Séminaires de médecine interne 32 h 

Médecine : à propos de cas 24 h 
Médecine interne ambulatoire t 2 h 

Médecine générale 6 h 
Module d'entraînement à une consultation 1 h 

ambulatoire de médecine interne/générale 
Rhumatologie et réhabilitation 1 2 h 

Chir. thoracique, cardiaque et vasculaire 16 h 
Chir digeslive et endocrinienne+paroi 25 h 

Chirurgie plastique et reconstructive 5 h 
Urologie 7 h 

Neurochirurgie 7 h 
Chirurgie pédîatrique 8 h 

Traumatologie et orthopédie 8 h 
Pédiatrie 30 h 

Pathologie spéciale 20 h 
Séminaires de Pathologie 24 h 

Anesthésiologie et réanimation 10 h 
Clinique de neurologie 14 h 

Pédopsychiatrie 1 8 h 
Psychiatrie d'adultes 26 h 

Psychogériatrie 1 2 h 
Clinique de qynécobgie et d'obstétrique 20 h 

Clinique d'ÔRL 20 h 
Clinique d'ophtalmologie 1 2 h 

Dermatologie et Vénéréologie II 16 h 
Médecine légale 30 h 

Médecine humanitaire et de catastrophe 10 h 
Médecine sociale et préventive 16 h 

Economie de la santé et assecurologie 16 h 
Médecine du travail 8 h 

Séminaires de Radiologie 27 h 

Sexologie 10 h 
Maltraîtance 10 h 

Toxidépendance 10 h 
Oncologie 10 h 

Traitement de la douleur 10 h 
Maladies sexuellement transmissibles 10 h 

Transplantation ! 0 h 
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Formations ^ 
postgrades lM 

D o c t o r a t 

D i p l ô m e s p o s t g r a d e s 

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 d e l ' U N I L .'~ 

• • H 

• 
S p é c i a l i s a t i o n F M H « 

a p r è s l e s é t u d e s 

• 

L'obtention du grade de docteur en médecine de l'Université de Lausanne est régie 
par un règlement qui s'applique aussi bien aux candidats suisses qu'étrangers. Ce 
grade est conféré aux porteurs du diplôme fédéral ou d'un diplôme jugé équivalent 
par la Faculté et dont un travail a été reconnu par le Conseil de Faculté comme une 
thèse de doctorat. 
Les candidats doivent être immatriculés à l'Université en qualité de doctorants pendant 
les semestres (au minimum deux consécutifs) où ils préparent leur travail de thèse. Ils 
doivent rester immatriculés jusqu'à l'obtention du grade. 
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 t e F M H . Toutefois, ia thèse en médecine représente en général un travail moins vo
lumineux et moins long (en moyenne un à deux ans} qu'une thèse dans d'autres orien
tations universitaires. De plus en plus d'étudiants en médecine font en sorte de 
commencer leur thèse pendant leurs études. 

L'obtention de ce grade est régie par l'article 63 du Règlement de la Faculté de Mé
decine. Il est décerné aux porteurs du diplôme de médecin conféré par l'Université, 
ou d'un diplôme étranger jugé équivalent. 

En collaboration avec d'autres Hautes Écoles, La Faculté de médecine propose les di
plômes postgrades suivants: 

• D i p l ô m e p o s t g r a d e e n é c o n o m i e e t a d m i n i s t r a t i o n d e l a s a n t é en collaboration 
avec l'Ecole des HEC. 
Son objectif premier est de proposer un complément de formation universitaire en 
économie et administration de la santé à des diplômés universitaires exerçant une 
activité dans le domaine de la santé. Il offre également une postformation aux por
teurs d'une licence en sciences économiques, en sciences actuarielles, en sciences 
sociales et politiques et aux docteurs en médecine. 

• D i p l ô m e e n i n g é n i e r i e b i o m é d i c a l e en collaboration avec I'EPFL et l'UNIGE (Faculté 
de médecine). 
L'ingénierie biomédicale concerne l'application des sciences et des techniques de 
l'ingénieur en biologie et en médecine. Cette discipline intéresse et emploie un 
nombre croissant d'ingénieurs, de médecins et de biologistes travaillant en équipes 
pluridisciplinaires au sein d'universités, d'hôpitaux, de centres de recherches indus
triels et d'organismes de santé publique. 
L'accroissement de l'activité de recherche académique et industrielle, observé sur le 
plan international, correspond à un besoin de plus en plus affirmé du corps médical 
de posséder des moyens diagnostiques et thérapeutiques précis, efficaces et non-in-
vasifs. C'est pour répondre à cette attente que ce cycle postgrade a été élaboré. Le 
caractère pluridisciplinaire de l'ingénierie biomédicale a naturellement conduit à 
proposer une formation donnée par des biologistes, des ingénieurs et des méde
cins. Les participants bénéficieront de la contribution d'enseignants et de chercheurs 
de différentes universités suisses, européennes et américaines, de médecins hospi
taliers ainsi que de plusieurs professionnels de l'industrie. 

L a s p é c i a l i s a t i o n a p r è s l e s 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 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 FMH décer
ne les titres correspondant aux spécialités ci-dessous aux médecins qui, après l'obten
tion du diplôme fédéral, ont suivi avec succès pendant 5 à 6 ans la formation requise 
pour pratiquer une spécialité. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE 

Formations 
postgrades 

Voici la liste des spécialités FMH avec, entre parenthèses, les sous-spécialités: 
Anesfhésiologie (médecine intensive - pharmacologie clinique ~ médecine du travail) 
* Chirurgie {chirurgie de la main - médecine intensive - médecine du travail} • Der
matologie ef vénéréologie [aliergologie et immunologie clinique - angioiogie - phar
macologie clinique - médecine du travail) • Gynécologie et obstétrique (cytologie 
gynécologique - médecine du travail) • Médecine interne (endocrinologiediabéiolo-
gie ~ gostroentérologie ~ hématologie - cardiologie ~ pneumologie - rhumatologie -
maladies du métabolisme - néphrologie - aliergologie et immunologie clinique - on-
cologie-hématologie - pharmacologie clinique - angioiogie - médecine intensive -
oncologie - médecine du travail) • Neurochirurgie (médecine intensive - médecine 
du travail) • Neurologie (médecine du travail) • Ophtalmologie (spéc. chirurgie oph
talmologique ~ médecine du travail) • Chirurgie orthopédique (chirurgie de la main -
médecine intensive - médecine du travail) • Oto-rhino-laryngologîe et chirurgie cer-
vico-faciale (aliergologie et immunologie clinique - spéc. phoniatrie - médecine du 
travail) • Pédiatrie (endocrinologie-diabétologie - hématologie - pneumologie - né
phrologie - aliergologie et immunologie clinique - oncologie-hématologie - neuropé
diatrie - pharmacologie clinique - médecine intensive - cardiologie - spéc. néona-
tologie - médecine du travail) • Pathologie (cytopathologie clinique - médecine du 
travail) • Médecine physique et réhabilitation (rhumatologie - médecine du travail) 
• Psychiatrie et psychothérapie (médecine du travail! • Psychiatrie ef psychothérapie 
d'enfants et d'adolescents (médecine du travail) • Radiologie médicale (médecine 
nucléaire - radio-oncologie - radio-diagnostic - médecine du travail) • Médecine 
tropicale (pharmacologie clinique - médecine du travail) • Urologie (médecine inten
sive - médecine du travail) • Chirurgie infantile (chirurgie de la main - médecine in
tensive - médecine du travail) • Chirurgie plastique et reconstrucfive (chirurgie de la 
main - médecine intensive - médecine du travail) • Chirurgie maxillo-faciale (méde
cine intensive - médecine du travail) • Prévention et santé publique (pharmacologie 
clinique - médecine du travail) • Médecine légale (pharmacologie clinique - méde
cine du travail) • Oto-rhino-laryngologie (aliergologie et immunologie clinique -
spéc. chirurgie cervico-faciale - spéc. phoniatrie - médecine du travail) • Radiologie 
médicale/radiodiagnostic (neuroradiologie - radiologie pédiatrique - médecine du 
travail) • Radiologie médicale/médecine nucléaire (médecine du travail) • Radiolo
gie médicale/'radio-oncologie [médecine du travail) • Chirurgie cardiaque et vascu-
laire thoracique (médecine intensive - médecine du travail) • Cardiologie • Gas-
troentérologie • Radiologie • Radiologie médicale et médecine nucléaire • 
Infectiologie • Génétique médicale • Médecine pharmaceutique • Médecine géné
rale (médecine du travail) 
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Quel avenir? • 

Tous les deux ans, l'Office fédérai de la statistique mène en col
laboration avec l'ASOU (Association suisse pour l'orientation uni
versitaire) une enquête auprès de tous les jeunes diplômés des 
hautes écoles suisses. En 1999, un questionnaire a été envoyé 
ô près de 12'000 personnes; le taux de réponses a été de 
57% L'enquête ne reflète pas l'orientation professionnelle défi
nitive des diplômés, mais leur situation une année après la fin 
des études. 
Le tableau ci-contre montre la répartition des diplômés universi
taires dans les déférents secteurs professionnels, un an après 
l'obtention de leur grade. Cette répartition est donnée en pour
centages et doit être lue ligne par ligne, c'est-à-dire voie de for
mation par voie de formation 
Les personnes intéressées peuvent obtenir le rapport complet auprès 
de l'Office fédérai de ia statistique à Heuéôtel (032/713 60 60). 

M A T H É M A T I Q U E S 

P H Y S I Q U E 

C H I M I E 

B I O C H I M I E / B I O L O G I E M O L É C U L A I R E 

S C I E N C E S N A T U R E L L E S / E N V I R O N N E M E N T 

" S C I E N C E S D E L A T E R R E / G É O L O G I E 

P H A R M A C I E 

M É D E C I N E H U M A I N E 

Comme on peut le voir en examinant le tableau ci-dessous, la très grande majorité 
des jeunes diplômés en médecine exerce son art dans le secteur de la santé, et cela 
avec un faible taux d'inactivité comparé à d'autres voies d'études. Pourtant, iî faut 
souligner une tendance marquée au début des années 90: l'augmentation des ins
criptions en facultés de médecine. Cette augmentation a pour conséquence que le 
nombre d'étudiants dépasse les capacités d'accueil au stade des études précliniques 
et cliniques Les autorités universitaires tentent d'y remédier à court terme avec diffé
rents types de mesures: une augmentation des places d'accueil, un déplacement des 
étudiants d'une faculté de médecine à l'autre, une sévérité accrue lors du 1 E R examen 
propédeufîque et, dans certaines facultés, l'introduction d'un test d'aptitudes 
pré-universitaire. 

Restent deux inconnues à l'horizon des futurs diplômés en médecine: les mesures poli
tiques et financières qui seront prises pour limiter les coûts de la santé, et une concur
rence possible avec des ressortissants étrangers dans le cadre d'une ouverture de la 
Suisse vers l'Union européenne 
Enfin, rappelons que la Suisse connaît la plus forte densité médicale d'Europe. Au de
meurant, de 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 FMH 
sont surencombrées (chirurgie cardiaque) alors que ta médecine générale, par 
exemple, offre encore un relatif équilibre entre l'offre et la demande. Ce sont ici les 
sociétés de spécialistes qui devront définir plus précisément les besoins annuels par 
rapport à la population. On 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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I 3 7 . 8 2 3 . 6 0 . 8 0 . 8 1 . 6 1 3 . 4 1 0 . 2 1 . 6 0 . 8 3 . 9 4 . 7 0 . 8 

1 5 7 . 9 6 . 0 0 . 5 1 4 . 8 2 . 7 8 . 7 2 . 2 0 . 5 1 . 6 4 . 4 0 . 5 

6 0 . 2 8 . 5 1 . 7 2 3 . 7 0 . 8 2 . 5 0 . 8 0 . 8 0 . 8 

1 5 3 . 6 3 . 8 0 . 5 8 . 5 2 2 . 3 2 . 4 1 . 9 0 . 9 0 . 5 0 . 5 0 . 9 1 . 9 1 . 4 0 . 5 0 . 5 

3 2 . 7 1 5 . 2 1 . 2 2 . 3 1 . 9 0 . 8 3 . 1 6 . 6 5 . 1 5 . 4 1 . 6 0 . 4 0 . 4 4 . 3 4 . 3 1 0 . 5 3 . 5 0 . 8 

4 2 . 5 2 . 7 6 . 8 4 . 1 1 . 4 1 0 . 9 4 . 1 4 . 1 1 . 4 2 . 7 6 . 8 1 . 4 5 . 5 1 . 4 4 . 1 

1 3 . 3 7 2 . 5 1 3 . 3 0 . 8 

8 . 7 0 . 2 8 9 . 9 0 . 2 0 . 5 0 . 2 0 . 2 

* Voies d'étude mentionnées avec ce signe: les effectifs étant faibles, nous avons considéré plusieurs années statistiques. 
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1 er examen 
propédeutique Physique expérimentale Giovanni Dïetler, po 92 C 

Physique expérimentale Giovanni Dieiler, po 32 TP 
et collaborateurs 

Chimie générale ! Jean-Claude Bûnzli, po 56 C 
Chimie générale 1 Jean-Claude Biinzlî, po 56 TP/EX 
Chimie organique Manfred Mutter, po 56 C/EX 
Biologie animale Woîter Wahli, po 28 C Biologie animale 

avec la collaboration de 
Liliane Michalik, ma 

Biologie animale et génétique Walter Wahli, po 15 TP 
avec la collaboration de 
Liliane Michalik, ma 

Biologie animale Peter Vogel, po 26 C 
Biologie animale Peter Vogel, po 15TP 
Génétique Nicolas Mermod, po 28 C 
Biologie cellulaire et végétale Edward Former, po J4C 

François Widmer, po 24 C 
Biologie cellulaire et végétale Edward Former, po 12TP 
Morphologie macroscopique Jean-Pierre Hornung, pas 20 C 

Beat Riederer, mer 
Morphologie macroscopique Jean-Pierre Hornung, pas 8 TP 

Beat Riederer, mer 
Morphologie microscopique Romano Regazzi, pat 42 C 

Christophe Reymond, pat 
et collaborateurs 

Biochimie générale Claude Bron, po 40 C 
Physiologie générale Pavel Kucera, po 32 C 

Pierre Magistrefti, po 
Paul Honegger, pas 

Médecine psycho-sociale Patrice Guex, po 42 C 
François Ansermet, pas 
Elisabeth Fîvaz, mer 

Introduction au système suisse de santé publique Fred Paccaud, po 6 C Introduction au système suisse de santé publique 
Jean Martin, mer 

Séminaires interfacultaires de sciences 
fondamentales et cliniques Pavel Kucera, po 8 S 

Jean-Pierre Hornung, pas 
Microbiologie générale Dieter Haas, pas 14C 

Examen de fin 
de 2e année Apprentissage par problème 10APP 

Introduction au curriculum 8C 
Morphologie macroscopique Jean-Pierre Hornung, pas 

Egbert Welker, pas 
et collaborateurs 

47 C 

Biochimie Claude Bron, po 
Jurg Tschopp, po 
Nicolas Fasel, pas 

36 C 

Médecine psycho-sociale Patrice Guex, po 8C Médecine psycho-sociale 
et collaborateurs 

Biostatistiques Fred Paccaud, po 
Alfio Marazzi, pas 
Bernard Burnand, mer 

9 C 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 
F A C U L T É D E M É D E C I N E 

2 E ANNÉE (SUITE) 
Cardicwasculaire Pavel Kucera, po 

Christophe Reymond, pat 
Eric Raddatz, mer 

38 Ci 

Respiration Eric Jéquier, po 
Sandor Kasas, ma 

28 Ci 

Digestion Jean-Pierre Kraehenbuhl, po 
Pavel Kucera, po 
Romano Regazzi, pat 

23 Ci 

Reproduction/Développement Vacat 
Sandor Kasas, ma 
et collaborateurs 

21 Ci 

Métabolisme/Nutrition Eric Jéquier, po 
Jacques Mauël, po 

48 G 

Rems et voies urînaires François de Ribaupierre, po 
Jean-Pierre Kraehenbuhl, po 
Jean-Pierre Wauters, po 
Ibtissam Walfer-Barakat, me 

20 Ci 

Neurosciences Julien Bogousslavsky, po 
Stéphanie Clarke, po 
François de Ribaupierre, po 
Pavel Kucera, po 
Pierre Magistretti, po 
Jean-Guy Villemure, po 
Jean-Pierre Hornung, pas 
Egbert Welker, pas 
Peter Clarke, mer 

ôl Ci 

Sang/Immunologie Claude Bron, po 
Jean-Charles Cerottini, po 
Jean-Pierre Kraehenbuhl, po 
Jacques Mauël, po 
Denis Rivier, mer 

26 a 

Endocrinologie Eric Jéquier, po 
Jean-Pierre Kraehenbuhl, po 
Gérard Waeber, pas 
Luc Tappy, pat 

30 Ci 

Morphologie macroscopique Jean-Pierre Hornung, pas 
Egbert Welker, pas 
Peter Clarke, mer 
Beat Riederer, mer 

144 TP 

Morphologie microscopique/Embryologie Jean-Pierre Kraehenbuhl, po 
Jean-Pierre Hornung, pas 
Gérard Waeber, pas 
Romano Regazzi, pat 
Christophe Reymond, pat 
Peter Clarke, mer 
Ibtissam Walter-Barakat, me 
Sandor Kasas, ma 

80 TP/S 

Physiologie François de Ribaupierre, po 
Eric Jéquier, po 
Pavel Kucera, po 
Pierre Magistretti, po 
Paul Honegger, pas 
Jean-Luc Martin, paf 
Luc Tappy, pat 
Maria Kiialy, mer 

64 TP 
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Programme 
des cours 

Eric Raddatz, mer 
Yves Schutz, mer 

Biochimie Claude Bron, po 63 TP/S 
Jacques Mauël, po 
Nicolas Fasel, pas 
Denis Rivier, mer 

Examen de fin de 3e année 

m 

i») 

* i 

i 

V-'v 

! i . -V 

Apprentissage par problèmes 8 APP 
Introduction au currïculum ÔC 
Droit médical Patrice Mangin, po 6 C 

Thomas Krompecher, pas 
Conception Brandt, me 

Immunologie générale Jean-Charles Cerottini, po 8C 
Immunologie clinique, allergie Giuseppe Pantaleo, po 14C 

François Spertini, mer 
Microbiologie et maladies infectieuses Jacques Bille, po 48 C Microbiologie et maladies infectieuses 

Heidi Diggeimann, po 
Patrick Francioli, po 
Michel-Pierre Glauser, po 
Thierry Calandra, pat 
Pascal Meylan, mer 
Philippe Moreillon, mer 
et collaborateurs 

Pathologie générale FredrikT. Bosman, po 32 C 
Robert-Charles Janzer, pas 
Philip Shaw, mer 

Pathologie spéciale FredrikT. Bosman, po 25 C 
[compris dans les cours intégrés) Claude-Yves Genton, pas 

Robert-Charles Janzer, pas 
Françoise Delacrétaz, mer 
Louis Guillou, mer 
Charlotte Fontollîet, me 
et collaborateurs 

Pharmacolog Îe/Toxjcoiogie Jérôme Biollaz, po 43 C 
Susanna Cotecchia, po 
Jacques Diezi, po 
Bernard Rossier, po 
Jean-Daniel Horisberger, pas 
Laurent Schild, pas 

Physiopathologie Peter Burckhardt, po 30 C 
Bernard Waeber, po 
Jean-William Fïtfïng, pas 
François Feïhl, mer 

Introduction à ia médecine nucléaire Angelika Bischof Delaloye, pas 2C 
Introduction à la physique de la radiologie médicale Pierre Schnyder, po 4 C 

Jean-François Valley, pas 
Sémiologie Vacat 46 C Sémiologie 

Julien Bogousslavsky, po 
Daniel-Vincent Egloff, po 
Sergio Fanconî, po 
Patrick Francioli, po 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -200 ' 
F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Programme 
des cours 

3 E A N N É E (SU I TE) 

RolfC. Gaillard, po 
Michel Gillet, po 
Patrice Guex, po 
Lukas Kappenberger, po 
Hans-Jurg Leismger, po 
Philippe Leuenberger, po 
Pierre-François Leyvraz, po 
Jean-Marie Matthieu, po 
Adrien Moessinger, po 
Alexander Kai-Lik So, po 
Jean-Guy Villemure, po 
Thierry Deonna, pas 
Michel Duîoit, pas 
Jean-Claude Givel, pas 
Jean-Jacques Goy, pas 
Thierry Calandra, pat 
Jean-Léopold Micheli, mer 
Philippe Moreillon, mer 
François Mosimann, mer 
Maurice Fayot, mer 
Michel Roulet, mer 
Luc Portmann, me 
Jean-François Toisa, me 

Médecine psycho-sociale Patrice Guex, po 22 C Médecine psycho-sociale 
et collaborateurs 

Microbiologie TP Jacques Bille, po 
et collaborateurs 

20 TP 

Pathologie TP et séminaires Fredrik T. Bosman, po 
et collaborateurs 

38 TP/S 

A.r.géiologie François Mosirrrann, mer 
ef collaborateurs 

14 CI 

Cardiologie Lukas Kappenberger, po 
ef collaborateurs 

35 Ci 

Croissance et vieillissement Peter Burckhardt, po 
Sergio Fanconi, po 
Jean-Marie Matthieu, po 
Christophe Bula, me 
ef collaborateurs 

18 Ci 

Endocrinologie et métabolisme Rolf C. Gaillard, po 30 Ci Endocrinologie et métabolisme 
et collaborateurs 

Gastro-entérologie, hépatologie et voies biliaires Vacat 41 Ci 
Jean-Jacques Gonvers, pas 
et collaborateurs 

Hématologie Marc Schapiro, po 
et collaborateurs 

26 Ci 

Pneumologie Philippe Leuenberger, po 
et collaborateurs 

28 Ci 

Reins et voies urînaires, hypertension artérielle Hans-R. Brunner, po 35 Ci 
Hansjùrg Leisinger, po 
Jean-Pierre Wauters, po 
Claude Bachmann, pas 
et collaborateurs 

Enseignement au lit du malade (ELM) 103 ELM 

l ia 

S I 
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te nombre d'heures mentionnées pour chaque discipline ne comprend pas celles qui sont 

attribuées dans le cadre des cours-blocs 

Apprentissage au raisonnement clinique [ARC): ARC de Médecine Peter Burckhardt, po 15 ARC 
Pascal Nicod, po 

ARC de Chirurgie Michel Giilet, po 10 ARC 
ARC de Pédiatrie 

Sergio Fanconi, po 
12 ARC 

Jean-Pierre Guignard, po 
Jean-Marie Matthieu, po 
François Ansermet, pas 
Thierry Deonna, pas 
Pierre-André Michaud, pas 
Gérald Theintz, pas 
Jean-Léopold Michelï, mer 
Maurice Payot, mer 
Bernard Pelet, mer 
Michel Roulet, mer 

Interprétation d'ECG Jean-Jacques Goy, pas 5 ARC 
Cours-bloc de chirurgie générale et chirurgie Michel Giliet, po C 
spécialités (2 semaines) avec la collaboration de spécialités (2 semaines) 

Pierre-François Leyvraz, po 
Hans-Beat Friedrich Ris, po 
Jean-Guy Villemure, po 
Heinz Fankhauser, pe 
Patrick Ravussin, pe 
Michel Dutoit, pas 
Jean-Claude Givel, pas 
Augustin Besson, mer 
René Chioléro, mer 
Jean-Patrice Gardaz, mer 
Marco Merlini, mer 

François Mosimann, mer 
Olivier Reinberg, mer et collaborateurs 

Dermatologie et Vénéréologie 1 Renato Panizzon, po 26 C 
Daniel Hohi, pas 
et collaborateurs 

Diagnostic en chimie clinique Claude Bachmann, pas 5 C 
Epidémiologie infectieuse Patrick Francioli, po 5 C 
Séminaire interfacultaire d'éthique biomédicale Jacques Diezi, po 16S 

Patrice Guex, po 
Lazare Benaroyo, ce 

Génétique médicale Daniel Schorderet, pas 12C 
Gériatrie Peter Burckhardt, po 10C 

Christophe Bula, me 
et collaborateurs 

Gynécologie-Obstétrique Pierre De Grandi, po 
57 C 

Patrick Hohlfeld, po 
Cours-bloc d'obstétrique et de gynécologie Pierre De Grandi, po C 
(î semaine) avec 1a collaboration de 

Patrick Hohlfeld, po 
Marc Germond, mer 
Sylvain Meyer, mer 

Jean-François Delaloye, me Pierre-Jean Ditesheîm, ce 



Programme .. 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
F A C U L T É D E M É D E C I N E 

4 E A N N E E (SUITE) 

Immunologie clinique 

Médecine générale 

Cours-bloc de médecine interne (3 semaines) 

Médecine palliative 

Médecine sociale et préventive 

Neurologie 

Ophtalmologie 

4: 
• I 

Oto-rh i no-laryngo log ie 

Cours-bloc d'ofo-rhino-laryngologie [1 semaine) 

Pathologie spéciale 

Cours-bloc de pédiatrie (2 semaines) 

Giuseppe Pantaleo, po 4 C 
François Spertini, mer 
Unité de médecine générale 6 C 
en collaboration avec 
Alain Pécoud, po 
Peter Burckhardt, po C 
avec la collaboration de 
Jérôme Biollaz, po 
Patrick Francioli, po 
Michel-Pierre Glauser, po 
Lukas Kappenberger, po 
Philippe Leuenbergev, po 
Pascal Nicod, po 
Marc Schapira, po 
Jean-Pierre Wauters, po 
Jean-William Fittîng, pas 
Jean-Jacques Goy, pas 
Olivier Spertini, pas 
Gérard Waeber, pas 
Vincent Mooser, pat 
Gîon Dorta, mer 
Fulgencid Gomez, mer 
Marie-Denise Schaller, mer 
François Spertini, mer 
Jeon-Danie! Tissot, mer 
Bertrand Yersin, mer 
Guido Domenighetii, me 
Luc Portmann, me 
Pierre-Michel Schmidt, ce 
Patrice Guex, po 8 C 
Friedrich Stiefel, mer 
Fred Paccaud, po 1 8 C 
Bernard Burnand, mer 
et collaborateurs 
julien Bogausslavsky, po 24 C 
Paul-André Despland, pas 
Joseph Ghika, mer 
Thierry Kuntzer, mer 
Myriam Schluep, mer 
François Vingerhoets, mer 
Leonidas Zografos, po 24 C 
Michel Gonvers, pas 
Aubin Balmer, mer 
Nicolas Ducrey, mer 
Cari Herbort, mer 
Georges Klainguti, mer 
André Mermoud, mer 
Bertrand Pigueî, mer 
Philippe Mormier, po 24 C 
Philippe Monmer, po C 
et collaborateurs 
Fredrik Bosman, po 8 C 
Claude-Yves Genton, pas 
Françoise Delacrétaz, mer 
Louis Guillou, mer 
Sergio Fanconi, po C 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Mustapha Saadi Mazouni, pe 
Auscultation pulmonaire Philippe Leuenberger, po 2C 
Policlinique médicale Alain Pécoud, po 30 C 
et thérapeutique médicale avec la collaboration de 

FerdyJ. Lejeune, po 
Michel Bumier, pas 
Roger Dariofi, pas 
Jean-Jacques Gonvers, pas 

Introduction à 1a psychiatrie François Borgeai, po 17C 
Olivier Halfon, po 
François Ansermet, pas 
Pierre Bovet, mer 
Bruno Gravier, me 
Fernand Seywert, me 
Italo Sïmeone, me 
et collaborateurs du Départe
ment et des Services de 
psychiatrie 

Cours-bloc de psychiatrie (2 semaines) François Borgeat, po C 
Stéphanie Clarke, po 
Pierre Baumann, pas 
Jacques Besson, mer 
Pierre Bovef, mer 
Elisabeth Fivaz, mer 
Jacques Gasser, mer 
Geneviève Leuba Gfeller, mer 
Charles Bonsack, me 
Vincent Camus, me 
François Grasset, me 
Bruno Gravier, me 
Jacques Laget, me 
Luc Michel, me 
Jean-Michel Porret, me 
Fernand Seywert, me 
Italo Simeone, me 
Christian Bryois, ce 
et collaborateurs du Départe
ment et des Services de 
psychiatrie 

Radiologie médicale Pierre Schnyder, po 31 C 
avec la collaboration de 
François Gudinchet, pas 
Reto Meuli, pas 
Bertrand Duvoisin, mer 
Philippe Maeder, mer 
Antoine Uske, mer 
Jean-Yves Meuwly, me 

Radio-oncologfe René-Olivier Mirimonoff, po 9C 
Médecine nucléaire Angelïka Bischof Delaloye, pas 6 C 
Rhumatologie et médecine physique Alexander Kai-Lik So, po 10C Rhumatologie et médecine physique 

JeanOharies Gerster, po 
Sénologie Pierre De Grandi, po 12 Ci 

avec la collaboration de 
Daniel-Vincent Egloff, po 
Patrice Guex, po 



Programme 
des cours 

U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 
F A C U L T É D E M É D E C I N E 

4E A N N É E (SU I TE ) 

R.-O Mirimanoff, po 
Claude-Yves Genton, pas 
Jean-Claude Givel, pas 
Fulgencio Gomez, mer 
Serge Leyvraz, mer 
Jean-François Delaloye, me 

Chirurgie de l'appareil locomoteur Pierre-François Leyvraz, po 
avec la collaboration de 
Daniel-Vincent Egloff, po 
Michel Dutoit, pas 
François Chevalley, mer 
Charles Gobelet, mer 

36 Ci 

Lalaonarina Rakotomanana, mer 
Olivier Reinberg, mer 

Urgences Augustin Besson, mer 
avec la collaboration de 
Patrice Guex, po 
Pierre-François Leyvraz, po 
François Chevalley, mer 
René Chioléro, mer 
Jean-Léopold Micheli, mer 
Marie-Denise Schaller, mer 

15 Ci 

Enseignement au lit du malade [E1M| 18 ELM 
Habilités cliniques (HCL) 16 HC 
Cours à option' 

Histoire de la médecine Vincent Barras, pas 16 C 
Enseignement informafif sur les médecines Jacques Diezi, po 13 C 
parallèles 

V*-
5? 

i 

i 

• 

- i 

A n n é e d ' é t u d e s à o p t i o n 

•H 

5* A N N E E 

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. 
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des cours 
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Pharmacologie clinique er thérapeutique Jérôme Biollaz, po 20 C 
Séminaires de médecine interne Vacat 32 S 

Hans-R. Brunner, po 
Patrick Francioli, po 
Rolf C. Gaillard, po 
Michel-Pierre Glauser, po 
Lukas Kappenberger, po 
Philippe Leuenberger, po 
Fred Paccaud, po 
Marc Schapira, po 
Jean-Pierre Wauters, po 
Claude Bachmann, pas 
François 5perfini, MER 

Médecine : à propos de cas Peter Burckhardt, po 24 C Médecine : à propos de cas 
Pascal Nicod, po 

Médecine interne ambulatoire Alain Pécoud, po 12C 
Médecine générale Unité de médecine générale 6 C Médecine générale 

en collaboration avec 
Alain Pécoud, po 

Module d'entraînement à une Unité de médecine générale 1 M 
consultation ambulatoire de médecine en collaboration avec 
interne / générale Alain Pécoud, po 
Rhumatologie et réhabilitation Alexander So, po I 2 C 
Chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire Hons-Beat Ris, po 16C 

Ludwig Von Segesser, po 
Chirurgie digestive et endocrinienne + paroi Michel Giiiet, po 25 C 
Chirurgie plastique et reconstructive Daniel Egloff, po 5 C 
Urologie Hans-jùrg Leisinger, po 7C 
Neurochirurgie Jean-Guy Vïllemure, po 7 C 
Chirurgie pédiatrïque Judith Hohlfeld 8C 
Traumatologie et orthopédie Pierre-François Leyvraz, po 8C 
Pédiatrie Sergio Fanconi, po 30 C 

Jean-MARIE Matthieu, po 
Adrien Moessinger, po 
Mustapha Mazouni, pe 

Pathologie spéciale Fredrïk Bosman, po 20 C 
Claude-Yves Genton, pas 
Robert Janzer, pas 
Françoise Delacrétaz, mer 
Louis Guillou, mer 

Séminaires de Pathologie Fredrik Bosman, po 24 S 
Anesthésiologie et réanimation Nicolas Gilliard, mer 10C 
Clinique de neurologie Julien Bogoussiavsky, po 14C 
Pédopsychiatrie Olivier Halfon, po 18C 

François Ansermef, pas 
Psychiatrie d'adultes François Borgeat, po 26 C 

Pierre Baumann, pas 
Jacques Besson, mer 
Pierre Bovet, mer 
Elisabeth Fivaz, mer 
Marco Vannotti, mer 
Charles Bonsack, me 
Jean-Nicolas Despland, me 
François Grasset, me 
Bruno Gravier, me 
Jean-Michel Porret, ME 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 
F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Programme 
des cours 

6 E A N N É E (SU I TE ) 

Ferdinand Seywert, me 
Itaio Simeone, me 
Christian Bryois, ce 
et collaborateurs du 
Département et des Services 
de psychiatrie 

Psychogériatrie Vacat 12C 
Clinique de gynécologie et d'obstétrique Pierre De Grandi, po 20 C 

Patrick Hohlfeld, po 
Clinique d'ORL Philippe Monnïer, po 20 C 
Clinique d'ophtalmologie Leonidas Zografos, po 12 C 

Dermatologie et Vénéréologie II Renato Panizzon, po 16C 
Médecine légale Patrice Mangin, po 30 C 

Thomas Krompecher, pas 
Médecine humanitaire et de catastrophe Jean-Claude Givel, pas 10C 

Michel Roulet, mer 
Médecine sociale ef préventive Fred Paccaud, po 16C 

Patrick Francioli, po 
Peler Piot, pe 
Marcel-André Boillat, pas 
Fabio Levi, pas 
Pierre-André Michaud, pas 
et collaborateurs 

Economie de la santé ef assécurologie Fred Paccaud, po 16C Economie de la santé ef assécurologie 
Roger Darioli, pas 
Albert Holly, po (HEC] 

Médecine du travail Marcel-André Boillat, pas 8C 
Sexologie Patrice Guex, po 10 Ci 

Hans-jùrg Leisinger, po 
Maltraifance Jean-Marie Matthieu, po 10 Ci 

Bruno Gravier, me 
Toxicodépendance Jérôme Biollaz, po 10 Ci 

Pierre-André Michaud, pas 
Jacques Besson, mer 
Bertrand Yersin, mer 

Oncologie Fredrîk Bosman, po 10 Ci 
Ferdy Lejeune, po 

Traitement de la douleur Jérôme Biollaz, po 10 Ci 
Thierry Buclin, mer 

Maladies sexuellement rransmissibles Patrick Francioli, po 10 Ci 
Patrick Hohlfeld, po 
Renato Panizzon, po 

Transplantation Michel Gillet, po 10 Ci 
Jean-Pierre, Waufers, po 

Séminaires de Radiologie Pierre Schnyder, po 27 S 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2000 -2001 
F A C U L T É D E M É D E C I N E 

U S T E D E S C O U R S DE P R I V A T - D O C E N T S 

Aubin BALMER 
Jean-Daniel BAUMGARTNER 
Lazare BENAROYO 
Jean-Pierre BERGER 
Kamel P. BESSEGHIR 
Augustin BESSON 
Jacques BESSON 

Georges-Antoine BOREL 
Pascal BOVET 

Franz BUCHEGGER 

Bernard BURNAND 

Thierry CALANDRA 
François CHEVALLEY 
René CHIOLERO 
Peter CLARKE 
Alain COMETTA 

Irène CORTH ESY-TH E U LAZ 

Philippe COUCKE 
Françoise DELACRFJTAZ 
Stéphane DEMOTZ 
Kim Quang DO CUENOD 

Gian DORTA 
Michel DUCHOSAL 
Nicolas DUCREY 
Bertrand DUVOISIN 
Chin Bin EAP 
Éric Eeckhout 
Stanislav FAKAN 

Claire-Lise FAWER 

François FE1HL 

Emanuela FELLEY-BOSCO 

Elisabeth FIVAZ 
Peter FREY 
Florian FROEHL1CH 
Martin F ROMER 
Jean-Patrice GARDAZ 
Jacques GASSER 
Biaise GENTON 

Marc GERMOND 

Joseph GHIKA 
Nicolas GILLIARD 
Charles GOBELET 

Fulgencio GOMEZ 

Oncologie ophtalmo-pédiarrique 
Urgences en maladies infectieuses 
Ethique et philosophie en médecine 
Les comas métaboliques 
Le développement des médicaments - Aspects pratiques 
Chirurgie générale d'urgence - recherche appliquée 
Diagnostic et traitement des abus de substances [alcool, 
drogues) 
Maladies fonctionnelles digestives 
Transition épidémiologique et maladies cardio-vasculaires 
dans les pays en développement 
Les anticorps monoclonaux dans la détection, la surveillan
ce et le traitement du cancer 
Épidémiologie clinique : bases de la médecine fondée sur 
les preuves 
Défenses de l'hôte et infections 
Urgences traumatologiques de l'appareil moteur 
Médecine intensive chirurgicale 
Développement du système nerveux 
Prévention et traitement des infections chez l'hôte immuno-
supprimé et chez le patient de soins intensifs 
Helicobacter pylori. De la recherche fondamentale à la 
clinique. L'aventure lausannoise aboutira-t-elle à un vaccin 
efficace chez l'homme ? 
Radiobiologie 
Hématopafhologie 
La reconnaissance des antigènes par les lymphocytes T 
Interactions entre les neurosciences et les maladies du sys
tème nerveux central 
Introduction à l'endoscopie digestive 
Immuno-hématologie et médecine de transplantation 
Pathologie de l'orbite 
Imagerie de la sphère O.R.L. 
Pharmacogénétique des psychotropes 
Introduction à ia cardiologie interventionnelle 
Développements et applications des méthodes d'analyse 
ultrastructurale en recherche biomédicale 
Développement des nouveau-nés à risque: techniques 
d'investigation de la naissance à cinq ans 
Physio-pathologie cardio-pulmonaire appliquée à la mé
decine intensive 
Activité de la monoxyde d'azote synthase ïnductible: rôle 
dans différentes pathologies humaines 
La communication non verbale en clinique 
Malformations urogénïtales 
Contrôle de qualité en gastro-entérologie 
De l'arythmie cardiaque banale à la mort subite 
Techniques spéciales en anesfhésiologfe 
Les troubles de la personnalité au 20e siècle 
Médecine des voyages, vaccinologie, épidémiologie tro
picale 
Traitements de la stérilité de couple et procréation 
médicalement assistée 
Mouvements anormaux, présentation clinique et thérapeutique 
Le système respiratoire en anesthésiologie-réa ni motion 
Pathologie musculo-tendineuse (surcharge - inflammation) 
et techniques de rééducation 
Clinique des affections de l'axe hypothaiamo-hypophyso-
gonadique 



U N I V E R S I T É D E L A U S A N N E • L ' E N S E I G N E M E N T 2 0 0 0 - 2 0 0 ' 
F A C U L T É D E M É D E C I N E 

Programme 
des cours 

L I S TE D E S C O U R S DE P R I V A T - D O C E N T S (SUITE) 

Eric GROU2MANN 
Rose-May GUIGNARD 
Louis GUILLOU 
Daniel HAYOZ 
Cari P. HERBORT 
Didier HEUMANN 

Patrick lYNEDjiAN 
Cornélius Victor JONGENEEL 
Martine JOTTERAND 
Thierry KUNTZER 
Geneviève LEUBA GFELLER 
Serge LEYVRAZ 
Pierre-William LOUP 
Philippe MAEDER 
Gaston-François MAILLARD 
Mary-Louise MARCO-DUTOIT 
Jean MARTIN 
Marco MERLINI 

André MERMOUD 
Sylvain MEYER 

Pascal MEYIAN 

Jean-Léopold MICHELI 
Pierre MICHETTI 
Judit MIKLOSSY 
Michel MONOD 
Vincent MOOSER 

Philippe MOREILLON 
François MOSIMANN 
Francis MUNIER 
Jurg NUSSBERGER 
Maurice PAYOT 
Bernard PELET 
Andréa PFEIFER 

Raff POLIKAR 

Jean-Michel PORRET 

François PRALONG 
Lalaonirina RAKOTOMANANA 
Olivier REINBERG 

Marianne REYMOND 

Béat RIEDERER 
Eric ROUILLER 

Michel ROULET 
Curzio RÙEGG 
Gérard SALEM 
Marie-Denise SCHALLER 
Rémi Pascal SCHNEIDER 

Les neuropeptides: implications en physîopathobgie 
Chirurgie de la main et microchirurgie reconstructive 
Pathologie des tumeurs des tissus mous 
Hémodynamique et biologie de la paroi artérielle 
Maladies oculaires inflammatoires et virales 
Pathophysiologie et méthodologie d'investigation des in
fections sévères et du choc septïque expérimental 
Médecine moléculaire du diabète sucré 
Immunogénétique moléculaire, aspects médicaux 
Cytogénétique et cytotaxonomie 
Neuropathies focales, plexopathies et syndromes radiculaires 
Vieillissement cérébral normal et pathologique 
Evolution des traitements oncologîques 
Investigations nécessaires et superflues en chirurgie digesrive 
IRM en neuroradiologie et neuroradiologie fonctionnelle 
Plasties et reconstructions orbito-palpébraies 
Audiophonologie et phoniatrie 
Problèmes de santé publique et leurs implications éthiques 
Aspects cliniques, physiologiques et techniques de la 
chirurgie utilisant l'implantation de matériel artificiel 
Le glaucome 
Le diagnostic et le traitement de l'incontinence unnaire et 
des troubles statiques des organes pelviens chez la femme 
Pafhogenèse des infections à virus de l'immunodéficience 
acquise humaine [VIHj 
Pédiatrie d'urgence 
Immunité mucosale: introduction ef concepts généraux 
La dégénérescence du système nerveux central 
Chapitres de mycologie médicale 
Lipides et athéroscléroses. Approche génétique moléculai
re et implications 
Bactéries et antibiotiques - Pathogenèse bactérienne 
Aspects chirurgicaux de la transplantation d'organes 
Oculo-génétique 
Biochimie du système cardïo-vasculaire 
Chapitres choisis de cardiologie pédiatrique 
Problèmes d'allergie et d'immunologie chez l'enfant 
Etablissement de modèles de cellules humaines méfabolico-
compétenies pour une utilisation dans le développement 
de médicaments et de toxicologie 
Répercussions cardîo-vasculaïres de quelques affections 
endocriniennes 
Sur les questions conjointes du temps et du transfert en 
psychanalyse (Des structures névrotiques aux organisations 
limites) 
Endocrinologie expérimentale 
Biomécanîque de l'appareil locomoteur 
Traumatologie pédiatrique et épidémiologie des accidents 
d'enfants 
Neuroendocnnologie des fonctions reproductive ef thyroï
dienne: aspects expérimentaux et cliniques 
La structure et les fonctions du squelette cellulaire 
Contrôle des mouvements volontaires chez les primates: 
propriétés des multiples aires corticales motrices 
Nutrition clinique 
L'adhésion cellulaire dans le cancer et Langiogenèse tumorale 
La thérapie de famille 
Médecine intensive 
Infectiobgie chirurgicale 
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•r Programme & 
des cours ~À 

• LISTE DES COURS DE PRJVAT-DOCENTS (SUITE) 
Yves SCHUTZ 
Philipp H. SHAW 
Bernard SORDAT 
François SPERTINi 
Friedrich STIEFEL 
Luc TAPPY 
Jean-Daniel TISSOT 
Gustave TURINI 
Antoine USKE 
Daniel VAN LINTHOUDT 

Guy VAN MELLE 
François VINGERHOETS 
Vladimir VON FLIEDNER 
Ibfissam WALTER BARAKAT 

Ferdinand WULLIEMIER 

Bertrand YERSIN 
Anne ZURN 

Bases physiologiques de la nutrition 
Gènes suppresseurs de tumeurs 
Le phénotype tumoral malin, învasif et métasfasique 
Les maladies du système 
Aspects psycho-sociaux des maladies somariques 
Physiologie et physiopathologie du métabolisme glucidique 
Médecine transfusion nelle ef immuno-hémafologie 
Urgences hospitalières en médecine interne 
Neuroradiologie diagnostique et intervention nelle 
Mécanismes physiopathologïques de l'arthrose et possibi
lités thérapeutiques 
Bases statistiques pour la recherche médicale 
Les syndromes parkinsoniens 
Immuno-oncologie expérimentale et clinique 
Les cultures de tissus et leur application clinique et 
expérimentale 
Principes de base pour une Onfopraxis (Thérapies 
d'inspiration spirituelle) 
Alcool ef médecine 
Dégénérescence et régénérescence dans le système 
nerveux : aspects cellulaires et moléculaires 
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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 

S I T E À C O N S U L T E R : 

www.UNII.ch/rcecl 

D O C U M E N T A T I O N D I S P O N I B L E : , 

B «informations destinées aux 
• %étudipnts.eh médecine», 
''l «Catalogue des matières 

•»^enseigoe.ment»pafantiêfe' * • 
s. «Calendrier-horaire» par année 

> J*«Cotd©gue-des cours lîBres.de " 
.privai-docents»,,, ï ' 

' ^«Règlement desla Faculté» -

Institut de biologie cellulaire 
et de morphologie 

Institut de biochimie • 

Institut de pharmacologie 
et toxicologie 

Centre de microscopie 
électronique 

Institut de physiologie • 

Laboratoire de biologie 
microbienne 

Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV) 

Fédération des • • 
Médecins suisses (FMH) 

M PROF. M I C H E L - P I E R R E G L A U S E R , D O Y E N R U E D U B U G N O N 2 1 

1 0 0 5 L A U S A N N E 

6 9 2 5 0 0 0 6 9 2 5 0 0 5 

PROF. S U S A N N A COTECTHIA, V I C E - D O Y E N N E (SCIENCES MÉDICALES D E B A S E ) 
• 

6 9 2 5 0 0 0 6 9 2 5 0 0 5 

PROF. PATRICE M A N G I N , V I C E - D O Y E N (RECHERCHE) 
• 6 9 2 5 0 0 0 6 9 2 5 0 0 5 

PROF. A S S . FRANÇOIS A N S E R M E T , V I T E - D O Y E N (AFF. ESTUDIANTINES ET THÈSES) 
• 6 9 2 5 0 0 0 6 9 2 5 0 0 5 

P R O F . FRED T . B O S M A N , V I C E - D O Y E N ( E N S E I G N E M E N T PRÉGRADUÉ) 
» 

6 9 2 5 0 0 0 6 9 2 5 0 0 5 

J S H PROF. PATRICK HOHLFELD, V I C E - D O Y E N ( E N S . POSTGRADUÉ E T F O I M . CONTINUE) 
N 

6 9 2 5 0 0 0 6 9 2 5 0 0 5 1 D R C L A U D E WILLA ( E X A M E N S FÉDÉRAUX) 6 9 2 5 0 1 2 6 9 2 5 0 0 5 1 ADJOINT P É D A G O G I Q U E 6 9 2 5 0 1 4 6 9 2 5 0 0 5 

H ASSISTANT P É D A G O G I Q U E 6 9 2 5 0 0 8 6 9 2 5 0 0 5 

- Ï » 
ADJOINT SCIENTIFIQUE 6 9 2 5 0 0 0 6 9 2 5 0 0 5 

m M ™ V É R O N I Q U E J O S T G A R A , SECRÉTAIRE G É N É R A L E D E LA FACULTÉ 6 9 2 5 0 0 0 6 9 2 5 0 0 5 

m M ™ M A R I E - L O U I S E D E S A R Z E N S (SECRÉTARIAT DU D É C A N A T ) 6 9 2 5 0 0 0 6 9 2 5 0 0 5 1 M ™ S A R A H G O N Z A L E Z (SECRÉTARIAT DU D É C A N A T ET T H È S E S ) 6 9 2 5 0 1 0 6 9 2 5 0 0 5 

• 'f 

M M E R O X A N E HORÎSBERGER (SECRÉTARIAT D E L'ENSEIGNEMENT PRÉ- ET 

POSTGRADUÉ ET E X A M E N S ) 

6 9 2 5 0 1 2 6 9 2 5 0 0 5 

M M E M O N I Q U E PEDROLI ( S E C R . D E L ' E N S E I G N E M E N T PRÉ- E T POSTGRADUÉ) 
„ 

6 9 2 5 0 1 1 6 9 2 5 0 0 5 

: r M M E L A U R E N C E R E B E R F S E A É T A R I A T D E L ' E N S E I G N E M E N T PRÉ- ET 

POSTGRADUÉ ET MOBILITÉ) 

Lawence.Reber@dmed.unil.cn 

6 9 2 5 0 0 9 6 9 2 5 0 0 5 

M ^ E A N N E TRICOT (SECRÉTAIRE RECHERCHE) 

„ 
6 9 2 5 0 1 7 6 9 2 5 0 0 5 

1 
• PROFESSEUR PIERRE J . MAGISTRETTI , DIRECTEUR A . I . R U E D U B U G N O N 9 

1 0 0 5 L A U S A N N E 

6 9 2 5 1 0 0 6 9 2 5 1 0 5 

• PROFESSEUR C L A U D E B R O N , DIRECTEUR B O V E R E S S E S 1 5 5 

1 0 6 6 E P A L I N G E S 

6 9 2 5 7 0 0 6 9 2 5 7 0 5 

• P R O F E S S E U R B E R N A R D C . R O S S I E R , DIRECTEUR R U E D U B U G N O N 2 7 

1 0 0 5 L A U S A N N E 

6 9 2 5 3 5 0 6 9 2 5 3 5 5 

• PROFESSEUR J A C Q U E S D U B O C H E T , DIRECTEUR R U E D U B U G N O N 2 7 

1 0 0 5 L A U S A N N E 

6 9 2 5 0 5 0 6 9 2 5 0 5 5 

• PROFESSEUR ERIC J E Q U I E R , DIRECTEUR R U E D U B U G N O N 7 

1 0 0 5 L A U S A N N E 

6 9 2 5 5 0 0 6 9 2 5 5 0 5 

• H J 

PROFESSEUR A S S O C I É DIETER H A A S , DIRECTEUR B Â T I M E N T D E BIOLOGIE 

1 0 1 5 L A U S A N N E 

6 9 2 5 6 3 1 6 9 2 5 6 3 5 

. A . 
CENTRAL T É L É P H O N I Q U E R U E D U B U G N O N 4 6 

1 0 1 1 L A U S A N N E 

3 1 4 1 1 1 1 3 1 4 5 5 1 0 

CENTRAL T É L É P H O N I Q U E ELFENSTRASSE 1 8 

3 0 0 0 B E R N E 1 6 

* 3 5 9 1 1 1 1 * 3 5 9 1 1 1 2 

2 2 . ' " 
T O U S / E S indicatifs: 021, sauf *: 031 

http://www.unil.ch/med
http://www.unii.ch/rcecl
mailto:Lawence.Reber@dmed.unil.cn
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www.unil.ch 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL • 

SERVICES CENTRAUX • 

WÊÏÏt 
••+.* 

INSTITUTION, RESPONSABLE ADRESSE TEL FAX 

«• PROFESSEUR JEAN-MARC RÂPP, RECTEUR BRA, 1015 LAUSANNE 69220 11 692 20 15 

m 
H P 

PROFESSEUR JACQUES DIEZI, VICE-RECTEUR 
AFFAIRES ÉTUDIANTES 
RELATIONS INTERNATIONALES 

BRA, 1015 LAUSANNE 
6922031 
69220 21 

6922015 
692 20 05 

I S S PROFESSEUR WALTER WAHLI, VICE-RECTEUR 
RECHERCHE, FORMATION POSTGRADE ET CONTINUE 

BRA, 1015 LAUSANNE 6922056 692 20 35 

PROFESSEUR MARIA WENTLAND FORTE, VICE-RECTEUR 
FINANCES, INFORMATIQUE ET STATISTIQUES 

BRA, 1015 LAUSANNE 69220 61 692 20 15 

BIS PROFESSEUR JÔRG WINISTÔRFER, VICE-RECTEUR 
ENSEIGNANTS, BÔTIRAENTS 

BRA, 1015 LAUSANNE 6922041 692 20 15 

MME MIREILLE ZAHND, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE BRA, 1015 LAUSANNE 69220 51 692 20 15 

AFFAIRES ÉTUDIANTES 
MME FRANÇOISE GRIZE, ADJOINTE 

BRA 
1015 LAUSANNE 

6922025 69220 15 

RECHERCHE / EURO-GUICHET 
MME ANNE-EMMANUELLE ULDRY, ADJOINTE 

BRA 
1015 LAUSANNE 

69220 22 692 20 35 

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
M. BAHRAM ZAERPOUR, ADJOINT 

BRA 
1015 LAUSANNE 

69220 58 69220 35 

FINANCES, INFORMATIQUE ET STATISTIQUES 
M. PIERRE MINGARD, ADJOINT 

BRA, 1015 LAUSANNE 69220 36 692 20 15 

SERVICE DES ENSEIGNANTS 
M. ISABELLE LAMBERT, ADJOINTE 

BRA, 1015 LAUSANNE 6922044 69220 15 

CONSEIL À LA QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT 
M. JACQUES LONARES, ADJOINT 

BRA, 1015 LAUSANNE 692 2043 692 20 15 

COORDINATION UML-UNIGE 
M"E NATHALIE JANZ, ADJOINTE 

BRA, 1015 LAUSANNE 6922042 69220 15 

SERVICE DE PRESSE ET D'INFORMATION (SPUL) 
M. AXEL BROQUET 

BRA, 1015 LAUSANNE 692 2070 69220 75 

CENTRE INFORMATIQUE (CL) 
M. PASCAL JOCOT-GUILLARMOD 

ROUTE DE CHAVANNES 33 
1007 LAUSANNE 

692 22 00 692 22 05 

DIRECTION ADMINISTRATIVE • 

ADMINISTRATION CENTRALE • 

11'-,! 

M. JEAN-PAUL DÉPRAZ, DIRECTEUR ADMINISTRATIF BRA, 1015 LAUSANNE 692 2300 692 23 05 

GESTION DU PERSONNEL 
M. CHRISTIAN DE TREY, RESPONSABLE 

BRA, 1015 LAUSANNE 692 23 10 69223 05 

SERVICE FINANCIER 
M. PIERRE WYSS, RESPONSABLE 

BRA, 1015 LAUSANNE 6922320 6922305 

CENTRE AUDIOVISUEL (CAV| 
M. JÉRÔME GROSSE 

BÂTIMENT CENTRAL 
1015 LAUSANNE 

6922270 6922275 

BÂTIMENTS ET TRAVAUX (GESTION DES LOCAUX) 
M. PIERRE-ALAIN MEIER, RESPONSABLE 

BRA, 1015 LAUSANNE 692 26 10 69226 25 

BÂTIMENTS ET TRAVAUX (EXPLOITATION TECHNIQUE) 
M. WEMER SONNENSCHEIN, RESPONSABLE 

BRA, 1015 LAUSANNE 692 2400 69224 05 

BÂTIMENTS ET TRAVAUX (INTENDANCE) 
M. JEAN-PAUL DUTOIT, INTENDANT 

BRA, 1015 LAUSANNE 692 2620 692 26 25 

BÂTIMENTS ET TRAVAUX (AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS) 
M. YVES CHUAT, RESPONSABLE 

FERME LA MOULINE 
1015 LAUSANNE 

692 2600 69226 05 

http://www.unil.ch
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Adresses utiles 
www.unil.ch i 

Services aux étudiants 

Central » 
•H 
i 

Relations internationales, w Mobilité '£ 

ri* 
• .1 

A* 
Formation continue •* 

INSTITUTION, RESP0NSABU, INFORMATIONS PARESSE : FAX-
Central téléphonique 692 11 11 6922615 

Service d'orientation et conseil (SOC) M. Claude Roulin 
Email: orientation@unilxh 

BRA 
1015 Lausanne 

69221 30 69221 35 

Immatriculations et inscriptions 
Mrae Carine Rûssmonn 
Email: imat@imrnntMnil.ch 

BRA 
1015 Lausanne 

69221 00 69221 05 
Service des affaires soda-culturelles (SASC) M™ Gïlberte Isler 
E-mail: Seaetariat@sasc.unii.é 

Affaires culturelles 
Mme Dominique Hauser 

BRA 
1015 Lausanne Château de Dorigny 1015 Lausanne 

69221 13 
69221 12 

69221 15 
69221 15 

Centre de langues 
M™ Brigitte Forster Vosîckr 
Email: CentreDeLangues@cdl.unil.ch 

BFSH2 
1015 Lausanne 

6922920 6922917 

Sports des sparts UNIL-EPFL 
M. Georges-André Carrel 
Email: 5onia.ladevito@sports.unil.ch 

Centre sportif de Dorigny 1015 Lausanne 69221 50 69221 55 

Aumôneries universitaires des Hautes Écoles 
Mme Claire Couplet et M. Virgile Rocfint 
E-mail: aumonene@aum.unil.di 

Grange de Dorigny 1015 Lausanne 69221 47 69221 48 69221 45 

Médiation et réception des plaintes (harcèlement] 
M™ Françoise Méon 
Email: FrQnœise.Mean@hafc.unil.ch 

Château de Dorigny 1015 Lausanne 6922222 

Relations internationales 
Mme Antoinette Choron, adiointe 

Château de Dorigny 1015 Lausanne 6922026 6922005 
Secrétariat M™ Morinette Robert 
Email: Marinette-Robert@red.unil.ct) 

692 20 20 6922005 
Mobilité, échanges d'étudiants M"18 Gilberfe Isler 
Email: Gilherte.lsler@sasc.unil.d) 

BRA 
1015 Lausanne 

69221 13 69221 15 
Mme Mario Velosco (ERASMUS/SOCRATES) 
Email: MatiaDolores. Velasca@sascMnit.di 69221 16 692 21 15 

Service de formation continue Château de Dorigny 6922290 69222 95 Mme Monique Baud 1015 Lausanne Email: Seaetariat@skunil.é 

http://www.unil.ch
mailto:imat@imrnntMnil.ch
mailto:CentreDeLangues@cdl.unil.ch
mailto:5onia.ladevito@sports.unil.ch
mailto:aumonene@aum.unil.di
mailto:ise.Mean@hafc.unil.ch
mailto:Marinette-Robert@red.unil.ct
mailto:Velasca@sascMnit.di
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INSTITUTION, RESPONSABLE, INFORMATIONS ADRESSE TEL FAX 

FACULTÉS E T ECOLES # [ 

V . 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE 
PROF. THOMAS ROMER, DOYEN 
Email: Secretariat7heologie@dtheol.unil.ch 

BFSH2 
1015 LAUSANNE 

692 2700 69227 05 

FACULTÉ DE DROIT 
PROF. SUZETTE SONDOZ, DOYENNE 
Email: SandroMese@déroit.unil.ch 

BFSHI 
1015 LAUSANNE 

69227 40 69227 45 

INSTITUT DE POLICE SCIENTIFIQUE ET DE CRIMINOLOGIE (IPSC) 
PROF. PIERRE MARGOT, DIRECTEUR 
E-mail: MicheleEdith.Claude@ipsc.unil.ch 

BCH 
1015 LAUSANNE 

692 46 00 692 4605 

FACULTÉ DES LETTRES 
PROF. RÉMI JOLIVET, DOYEN 
E-mail: iidio.Peytrignel@dlett.ufiil.cli 

BFSH2 
1015 LAUSANNE 

692 2900 692 29 05 

ECOLE DE FRANÇAIS MODERNE 
M. RAYMOND CAPRÊ, DIRECTEUR 
Email: efmsecr@efm.unil.ch 

BFSH2 
1015 LAUSANNE 

6923080 692 3085 

COURS DE VACANCES 
M™ GEORGETTE BLANC, DIRECTRICE 
Email: CoursDeVocances@cvoc.unil.cb 

BFSH2 
1015 LAUSANNE 

692 30 90 69230 85 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (SSP) 
PROF. MONDHER KILANI, DOYEN 
Email: Cnstlna.Ferrari@dssp.unii.ch 

BFSH2 
1015 LAUSANNE 

69231 00 692 31 15 

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ET SPORTIVES (UERAPS) 
M. MARCO ASTOLFI, DIRECTEUR 
E-mail: Uerops@unil.ch 

CENTRE SPORTIF DE DORIGNY 
1015 LAUSANNE 

692 21 80 692 21 55 

ECOLE DES HAUTES ELUDES COMMERCIALES (HEC) 
PROF. ABONDER BERGMANN, DOYEN 
E-mail: Marcelle.Apnle@hec.unil.ch 

BFSHI 
1015 LAUSANNE 

6923300 69233 05 

FACULTÉ DES SCIENCES 
PROF. DOMINIQUE ARLEÎTAZ, DOYEN 
Email: Geraid-Marcei.$avory@dsc.unil.ch 

CP 
1015 LAUSANNE 

69235 00 692 35 05 

SECTION DE PHARMACIE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 
PROF. KURT HOSTETLMANN, PRÉSIDENT 
Email: Anne-Morie.Berjano@dpharm.unil.ch 

BEP 
1015 LAUSANNE 

6924500 6924505 

FACULTÉ DE MÉDECINE 
PROF. MICHEL-PIERRE GLOUSER, DOYEN 
Email: Lourence.Reber@émed.unil.ch 

RUE DU BUGNON 21 
1005 LAUSANNE 

692 5000 69250 05 

http://www.unii.ch
mailto:Secretariat7heologie@dtheol.unil.ch
mailto:MicheleEdith.Claude@ipsc.unil.ch
mailto:iidio.Peytrignel@dlett.ufiil.cli
mailto:efmsecr@efm.unil.ch
mailto:CoursDeVocances@cvoc.unil.cb
mailto:Cnstlna.Ferrari@dssp.unii.ch
mailto:Uerops@unil.ch
mailto:Marcelle.Apnle@hec.unil.ch
mailto:avory@dsc.unil.ch
mailto:Anne-Morie.Berjano@dpharm.unil.ch
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INSTITUTION ADRESSE TEL 

I n s t i t u t i o n s p roches j v l 
o u a s s o c i é e s ' 

V i e p r a t i q u e •'• 

I 
9 1 11 
111 

si" 

Bibliothèque cantonale et universitaire 
(BCU) 

Bâtiment centrai 
1015 Lausanne 

69248 02 69248 45 

Centre du droit de l'entreprise 
(CEDIDAC) 

BFSHI 
1015 Lausanne 

6922850 69228 55 

Fondation Jean Monnet pour l'Europe et 
Centre de recherches européennes 

Ferme de Dorigny 
1015 Lausanne 

69220 90 69220 95 

Institut de recherche en ophtalmologie 
tIRO) 

Av. Grand-Champsec 64 
1950 Sion 4 

027/5035971 027/2035970 

Institut des hautes études en administration publique 
(1DHEAP) 

Rte de la Maladière 21 
1022 Chavannes 

6940600 69406 09 

institut Ludwig de recherche sur le cancer Ch. des Boveresses T 55 
1066 Epalinges 

6925966 653 44 74 

Institut suisse de bioinformatique 
USB) 

Ch. des Boveresses 155 
1066 Epalinges 

6925991 6925945 

Institut suisse de droit comparé 
(ISDC) 

Dorigny 
1015 Lausanne 

69249 11 692 49 49 

Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer 
(ISREQ 

Ch. des Boveresses 155 
1066 Epalinges 

69258 58 6926933 

International Institore for Management Development 
(IMD) 

Ch. de Bellerive 23 
1007 Lausanne 

618 0111 6180707 

Musée de géologie UNIL, BFSH2 
1015 Lausanne 

692 44 70 692 44 75 

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) 

Ecublens 
1015 Lausanne 

693 11 11 6934380 

Université de Genève Rue Général-Dufour 24 
1211 Genève 

022/7057111 

Hospices cantonaux Rue du Bugnon 21 
1005 Lausanne 

31470 00 

Fondation Maisons pour étudiants Av. de Rhodanie 64 
1007 Lausanne 

617 81 54 617 81 66 

Garderie La Craquignole Ch. des Triaudes 16 
1024 Ecublens 

6937300 

Garderie-Nursery Pofychinelle EPFL, pavillon A 
1015 Lausanne 

693 7314 

Office de liaison Brigade blindée 1 Case postale 108 
1018 Lausanne 18 

646 1231 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage Ch. de Mornex 38 
1003 Lausanne 

3163370 316 3378 

Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangère Av de Beaulieu 19 
1014 Lausanne 

31646 46 3164645 

Fédération des associations d'étudiants 
(FAE) 

BFSHI 
1015 Lausanne 

6922591 6922592 

http://www.unil.ch

