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CHIMIE 

UNIVERSITE PARIS CITE – CHIMIE – L1, L2, L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat (L1, L2) : 
Département de Licence Sciences Exactes (SE) 
Gestionnaire de scolarité : M. Christophe ROCA 
Bâtiment Condorcet, 1er étage — Bureau 142A 

4, rue Elsa Morante 
75013 Paris 
E-mail : serge.serphdumagnou@univ-paris-diderot.fr 
 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat (L3) : 
UFR Chimie Bâtiment Lavoisier-1er étage 
15 rue Jean de Baïf 
75013 Paris  
M. Simon DURAN, bureau 116.  
E-mail : simon.duran@univ-paris-diderot.fr 

 

LICENCE 1 

 

PARCOURS CHIMIE  

 

Chimie générale 2 
 
60h 
La première chapitre porte sur les définitions des notions de bases de la thermodynamique, 
l’énoncé du premier principe et les échanges de chaleur avec et sans changement d’état. La 
notion d’état standard, de grandeurs standards comme l’enthalpie standard de réaction sont 
abordées. La loi de Hess est définie et mise en application sur des cycles thermodynamiques 
mettant en relation l’enthalpie standard de réaction et les enthalpies de formation de composés 
ou de dissociation de liaison. La deuxième partie porte sur l’étude des équilibres chimiques en 
solution aqueuse. Après avoir définit les notions d’équilibre, d’avancement et d’activité de 
constituant d’un mélange, les expressions du produit des activités instantanées πinst et la 
constante d’équilibre K seront établies. L’étude de système hors équilibre et les facteurs 
influençant le déplacement de d’équilibre, sont largement abordés. Ces notions de bases sont 
ensuite appliquées en détail sur les équilibres de solubilité, les équilibres acidobasiques, les 
équilibres d’oxydoréduction et les équilibres de complexation.  
Compétences visées : Enthalpie standard, équilibres chimiques, solubilité, acide-base, 
oxydoréduction, complexation 
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Algèbre et analyse élémentaires 2 
30h CM 30hTD 
 
Algèbre : espaces vectoriels. Applications linéaires et résolution de systèmes d’équation 
linéaires. Matrices et déterminants. Analyse : développements limités. Intégrales. Equations 
différentielles linéaires. 
 
Physique 2 
 
50h 
Mécanique classique (suite) : cinématique en repère locaux, mouvement circulaire. Changements 
de référentiels et forces inertielles. Systèmes de points matériels; quantité de mouvement, 
moment cinétique et leurs théorèmes. Collisions. Statique et dynamique des solides 
indéformables. Loi de la gravitation universelle, problème à deux corps. Eléments 
d’hydrostatique : fluide, pression, équation de l'hydrostatique, principes de Pascal et 
d'Archimède, applications.  
Compétences visées : Maîtriser la mécanique du point, bilan des forces, mécanique du solide. 
Champ scalaire avec l'hydrostatique.  
 
Chimie organique 1 

24h 
Règles établies par l’IUPAC concernant la dénomination des molécules organiques. 
Nomenclature  
Notions de stéréochimie liée à la présence de centres stéréogènes (règles de Cahn-Ingold-
Prelog) et de doubles liaisons. Définition de la chiralité, d’énantiomérie et de la 
diastéréoisomérie. Notion sur l’importance de la synthèse asymétrique. 
Etude conformationnelle des composés organiques acycliques et cycliques (particulièrement les 
dérivés du cyclohexane) 
Effets électroniques (inductifs et mésomères) des principaux substituants en chimie organique. 
Notion Acide / Base pour la chimie organique. 
Initiation à la réactivité : Etude de la réactivité des dérivés halogénés (substitutions nucléophiles 
et éliminations)  
Compétences visées : Nomenclature, stéréochimie, effets électroniques, substitutions 
nucléophiles et éliminations  
 
Chimie Expérimentale 2 

28h 
Cet enseignement a pour objectif d’acquérir un savoir-faire expérimental chez l’étudiant de 1ère 
année, relatif aux compétences théoriques acquises en parallèle dans leur 1er enseignement de 
thermodynamique chimique et de chimie des solutions dans l’Enseignement Supérieur. 
Plusieurs notions essentielles seront particulièrement abordées par une approche 
expérimentale comme la détermination de grandeurs thermodynamiques telles qu’une enthalpie 
standard de réaction, différentes constantes d’équilibre… en s’appuyant sur l’utilisation de 
méthodes analytiques usuelles telles que la calorimétrie, la pHmétrie, la conductimétrie… Ces 
techniques de bases seront appliquées à l’étude des équilibres chimiques en solution aqueuse et 
plus spécifiquement sur les équilibres de solubilité, les équilibres acido-basiques, les équilibres 
d’oxydoréduction et les équilibres de complexation.  
Compétences visées : Techniques analytiques : Calorimétrie, pHmétrie, conductimétrie, notion 
de potentiel d’électrode, pile 
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LICENCE 2 

 
Cinétique Chimique 
 
8h CM 14h TD 4h TP 
I Généralités et concepts Vitesse de réaction, Facteurs influençant la vitesse d’une réaction, Effet 
de la température sur une vitesse de réaction : relation d’Arrhenius, Méthodes expérimentales 
d’étude, Réactions élémentaires, réactions complexes et mécanisme réactionnel.  
II Lois simples des vitesses des réactions chimiques : Expression de la concentration des réactifs 
en fonction du temps : forme intégrée des équations de vitesse, Détermination expérimentale 
des ordres partiels.  
III Cinétique des réactions complexes : réactions réversibles ou opposées, réactions jumelles, 
réactions compétitives, réactions successives, Approximation de l’Etat Quasi Stationnaire 
(AEQS), principe de Bodenstein, Etape déterminante de la vitesse, Réactions successives 
impliquant une réaction réversible, Séquences ouvertes et séquences fermées, Energie 
d’activation pour une réaction complexe.  
IV Introduction à la catalyse : Généralités, Catalyse enzymatique : mécanisme de Michaelis et 
Menten.  
Compétences visées : Mettre en équation un problème cinétique ; Ecrire une loi de vitesse ; 
Déterminer un ordre partiel, l'ordre global ; Réaliser les approximations adéquates ; Traiter un 
mécanisme réactionnel. 
 
Chimie Organique 3 
 
16h CM 22h TD 
Cet enseignement fait suite aux enseignements de chimie organique, CO1 et CO2, qui seront 
complétés par la première partie de cette UE. Les connaissances des étudiants en chimie 
organique seront approfondies à l’aide des réactions nouvelles et à travers des mécanismes 
détaillés. En fin de cet enseignement, ils maîtriseront les interconversions des groupes 
fonctionnels en jouant la sélectivité à l’aide ou sans des groupes protecteurs. Ils sauront 
proposer une séquence réactionnelle de manière rationnelle pour la synthèse d’une molécule 
simple en 5 à 6 étapes.  
• Composés azotés  
• Arènes (niveau 2) 
• Réactivité des carbéniates/énolate  
• Composés organométalliques  
• Réactions d’oxydation et de reduction 
 • Initiation à la synthèse multi-étapes  
Compétences visées : Substitution nucléophile aromatique (SNAr), réactions de condensation 
(AN-1,2 et AN-1,4), sélectivité et et groupes protecteurs, composés multi-fonctionnels, synthèse 
multi-étape. 
 
Chimie inorganique - Solide ionique et Oxydes 

 
12h CM 12h TD 8h TP 
Atome et élément (rappels et compléments) : Atome: Nucléosynthèse, Aufbau, Slater ; Tableau 
périodique, Électronégativité ; Monographies sur les alcalins, les alcalino-terreux, les halogènes. 
Solides : Métaux, structures cristallines, liaison métallique ; Solide cristallin, liaison ionique, 
sites interstitiels ; Énergie réticulaire, covalence partielle ; Défauts cristallins. Oxydes et 
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métallurgie : Solide métallique, oxyde, échange d'oxygène (acidité de Lux-Flood) ; Diagramme 
d'Elingham ; Introduction à la métallurgie, élaboration et propriétés des alliages.  
Compétences visées : Atome; Tableau Périodique; Electronégativité; Solide ionique; Oxydes 
 
Projet de Chimie 
 
56h TP 
Cet enseignement très largement expérimental est centré sur la recherche, l’élaboration et la 
réalisation de protocoles expérimentaux et de caractérisations autour d’une thématique définie 
à partir d’une recherche documentaire, pouvant toucher à tous les domaines de la chimie 
(médicaments, cosmétiques, agroalimentaire, environnement, matériaux…). Les étudiants, qui 
travaillent en groupes (idéalement par trois), ont la responsabilité de la conduite de leur projet 
et ont accès à un large panel d’instruments de mesure et de caractérisation pour mener à bien 
leur étude. Cet enseignement a également une forte vocation méthodologique, en formant les 
étudiants à la recherche documentaire (y compris en anglais), à la rédaction d’un rapport 
scientifique et à la présentation orale de leur travail. En abordant des thèmes concrets de la 
chimie, ce projet a enfin pour objectif de constituer une première approche du projet de 
formation et professionnel futur de l’étudiant.  
Compétences visées : chimie expérimentale, chimie analytique, initiation à la recherche, 
conduite de projet, instrumentation 
 
Outils Physiques 
 
18h CM 22h TD 
Dans notre enseignement, l’objectif est d'acquérir certaines connaissances spécifiques de la 
physique classique, qui aideront à préparer les enseignements proposés à partir du L3. Ces 
connaissances peuvent être regroupées en deux grandes parties :  
1- Le comportement dynamique de la matière. Pour caractériser (identifier) ou sonder certaines 
propriétés de la matière, il est nécessaire de l’exciter par un stimulus extérieur. L’interaction de 
ce stimulus avec la matière engendre une réponse de celle-ci et se traduit par un mouvement, 
par exemple, des atomes qui la constituent (ou des électrons rattachés au noyau atomique). 
Dans l’objectif de rendre compte de la dynamique d’un système (systèmes moléculaires, cristaux 
atomiques), le modèle de l'oscillateur harmonique sera développé en cours. Nous introduirons 
des notions importantes telles que l'équation de mouvement d'un système (équations 
différentielles), sa (ou ses) fréquence(s) propre(s), les coordonnées normales et la constante de 
raideur (notions très importantes en spectroscopie) … Des exemples seront pris dans le 
domaine de la mécanique classique (systèmes de pendules couplés), ou de la spectroscopie 
(modes de vibration de molécules diatomiques et triatomiques).  
2- L’onde électromagnétique. La dynamique d'un système ne peut être étudiée que si celui-ci est 
soumis à un stimulus extérieur. C’est en effet ce stimulus extérieur au système qui révèle les 
propriétés de la matière. Dans la seconde partie du cours, nous considèrerons le rayonnement 
électromagnétique comme stimulus extérieur. Nous définirons la notion d’onde 
électromagnétique (notion de champs magnétiques et électriques qui composent l’onde 
lumineuse, équations de Maxwell, équations de propagation). L’onde électromagnétique se 
propage dans différents milieux : nous aborderons ainsi l’étude de son comportement dans des 
milieux linéaires d’indice de réfraction réel (verre, eau…). La dernière partie sera consacrée à 
l’interaction onde-matière : nous introduirons notamment les notions polarisabilité et de 
moment dipolaire électrique induit. Ces notions seront illustrées en spectroscopie de diffusion 
Raman.  
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Compétences visées : Oscillateur harmonique, ondes progressives ; onde électromagnétique, 
dispersion de la lumière, moment dipolaire. 

LICENCE 3 

 
Spectroscopies Spectroscopie atomique et moléculaire 
 
22h CM 22h TD 12h TP 
Les domaines spectraux seront étudiés de manière approfondie, avec les spectroscopies de 
résonance magnétique nucléaire, électronique (atomique et moléculaire), de rotation et de 
rotation-vibration des molécules. Une fois les notions théoriques fondamentales acquises, on 
mettra en évidence la complémentarité des techniques spectroscopiques, dans le cadre d'étude 
de cas concrets. Un lien direct sera fait entre les trois TPs : RMN, UV-visible et IR. Beaucoup 
d'applications seront traitées sous l'angle d'un chimiste (phase condensée).  
Compétences visées : Spectroscopies de résonance magnétique nucléaire, électronique, de 
rotation et de vibration, applications en chimie. Règles de sélection moléculaires pour 
l'obtention d'informations structurales et dynamiques. Interprétation des spectres. 
 
Cristallographie 
 
14h CM 16h TD 
Etat cristallin, groupes ponctuels, groupes d’espace : la maille, le réseau ponctuel, les groupes de 
symétrie et d’espace. Diffraction des rayons X : interaction des rayons X avec la matière, 
intensité des rayons diffractés, conditions limitant la diffraction, extinctions systématiques. 
Techniques expérimentales : production des rayons X, méthode de Debye-Scherrer, 
diffractomètre à poudre et exploitation.  
Compétences visées : Formation de base en cristallographie géométrique et en 
radiocristallographie. Exploiter un diagramme de diffraction sur poudre. 
 
Liaison Chimique et Réactivité 
20h CM 20h TD 8h TP  
 
Dynamique des Réactions Chimiques et Electrochimiques 
16h CM 12h TD 8h TP 
 
Travaux Pratiques de Chimie Inorganique 
 
24h TP 
L’objectif de cette U.E. est d’illustrer les connaissances acquises en cours de chimie inorganique 
(CODE UE…) sur la structure et la caractérisation des complexes de coordination et sur la mise 
en évidence de leurs propriétés optiques et magnétiques. Il s’agira donc d’aborder les notions 
essentielles à la compréhension et la maîtrise des principales techniques de laboratoire utilisées 
avec les composés inorganiques et notamment d’être capable d'effectuer des synthèses de 
composés de coordination et de les analyser par différentes méthodes. L’accent sera mis sur les 
liens qui peuvent être faits entre la chimie de coordination et d’autres notions plus générales de 
cinétique, chimique, thermodynamique chimique, physico-chimie, chimie des solutions voire 
chimie organique.  
Compétences visées : Complexes de coordination, spectroscopie UV-visible, magnétochimie, 
synthèse, dosages 
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Propriété Industrielle ; Droit du travail ; Gestion de Projets 
 
10h CM 8h TD 
L’objectif de cette U.E. est d’illustrer les connaissances acquises en cours de chimie inorganique 
(CODE UE…) sur la structure et la caractérisation des complexes de coordination et sur la mise 
en évidence de leurs propriétés optiques et magnétiques. Il s’agira donc d’aborder les notions 
essentielles à la compréhension et la maîtrise des principales techniques de laboratoire utilisées 
avec les composés inorganiques et notamment d’être capable d'effectuer des synthèses de 
composés de coordination et de les analyser par différentes méthodes. L’accent sera mis sur les 
liens qui peuvent être faits entre la chimie de coordination et d’autres notions plus générales de 
cinétique, chimique, thermodynamique chimique, physico-chimie, chimie des solutions voire 
chimie organique.  
Compétences visées : Complexes de coordination, spectroscopie UV-visible, magnétochimie, 
synthèse, dosages 
 
Wiki Project 
 
24h TP 
Le programme de cette UE consiste à amener un étudiant à produire collectivement un contenu 
scientifique qui sera utile pour une communauté allant des étudiants de la Licence à tout 
utilisateur du web. Dans un premier temps, les étudiants seront formés (i) à la lecture et 
l’analyse d’un texte contenant des informations scientifiques afin de développer leur regard 
critique (sources, peer-reviewing, …) et (ii) à développer leur connaissances concernant 
l’organisation des contenus et l’utilisation de bases de données en ligne (wikipedia, chemspider, 
echemportal, organic chemistry portal ou sites commerciaux comme isi web of science,…). Dans 
un second temps ils seront formés sur des outils de communication scientifique classique pour 
l’édition de contenu (type Chemdraw, éditeur d’équations, éditeur d’images et/ou de films, 
wikis). Ensuite, les étudiants répartis en groupes auront pour tâche un projet d’écriture 
collaborative (en anglais ou en français) pour l’édition d’un contenu à l’aide d’un wiki. Un wiki 
est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration collaboratives de 
pages à l'intérieur d'un site web (wikipedia, moodle). Les projets seront de type :  
• Edition d’un contenu wikipedia publiable online : Les étudiants auront une activité d’édition 
dans wikipedia allant de l’édition d’articles existants (corrections grammaticales, ajouts de 
références, d’images, de sous-sections) à l’écriture d’un article original (les étudiants pourront 
proposer euxmêmes un item ou pourront se référer à la section « Things to do » du portail 
WikipediaChemistryProject).  
• Edition d’un manuel d’utilisation pour de l’instrumentation scientifique présente à l’UFR de 
Chimie. Ces manuels seront particulièrement destinés aux étudiants de L2 pour les guider dans 
leurs projets de chimie en S4.  
• Editions de fiches de cours/memento avec exemples d’illustrations à l’attention des étudiants 
de L1 et L2. Enfin, les étudiants seront sollicités à participer au peer-reviewing des projets 
d’autres groupes.  
Compétences visées : Communication scientifique, Lecture critique, Collaboration, Outils 
informatique & web, Anglais scientifique. 
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CINEMA ET AUDIOVISUEL 

 

PARIS I – DEPARTEMENT ARTS PLASTIQUES – L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
Département d’Arts Plastiques 
— Bureau 458 
Centre Saint Charles 
47, rue des Berges  
75015 Paris 
Jours et horaires d'accueil du public  
Lundi : 9h30 - 12h15  
Mardi à jeudi : 9h30 - 12h15 et 14h00 
16h30 Vendredi : 14h00 - 16h30 

 

LICENCE 1 

 

TBA 

 

LICENCE 2 

 

TBA  

ATTENTION : CES COURS SONT RESERVES AUX 

SPECIALISTES ! 
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UNIVERSITE PARIS CITE – ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES –  L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat : 

Département de Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Grands Moulins, 1er étage — Bureau 193C 
16, rue Marguerite Duras 
75013 
Françoise Caudroit 
Gestionnaire de Scolarité - Licence 1 
francoise.caudroit@univ-paris-diderot.fr 
Françoise Caudroit 
Gestionnaire de Scolarité - Licence 2 
francoise.caudroit@univ-paris-diderot.fr 
 
ATTENTION !  

Les cours de cinéma sont réservés aux étudiants spécialistes 

 

LICENCE 1 

 
AS12Y010 - Histoire d’une période du cinéma 
 
Gr. 1, enseignant : Pierre BERTHOMIEU 
Le cinéma classique hollywoodien 
 
Groupe 1 Vendredi 12h15-15h15 Amphi 11E HF 
 
Il s’agit là de l’âge d’or du cinéma américain, produit des studios d’Hollywood des années 1920 
aux années 1950. Cette vaste production de centaines de films sur plus de trois décennies a 
légué au XXe siècle son corpus filmique central, source de mythes (Greta Garbo, Marlene 
Dietrich, Humphrey Bogart, John Wayne, Marilyn Monroe, King Kong, Mickey Mouse…) et de 
genres fondateurs (western, film noir, mélodrame, film musical, comédie romantique…). Le 
cours constitue une introduction à l’esthétique classique hollywoodienne (récit, image, musique, 
styles), au système des studios (MGM, Paramount, Warner Bros….), et des stars, et à la riche 
complexité des représentations fictionnelles sous le Code de censure. 
Bibliographie indicative 
BERTHOMIEU Pierre, Hollywood classique, Le Temps des géants, Rouge Profond, 2009. 
BOURGET Jean-Loup, Hollywood, la norme et la marge, Nathan, 1998. 
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Gr. 2, enseignantes (cours partagé) : Garance FROMONT et Iris MOMMERANSY 
Nouvelle(s) Vague(s) : France et Tchécoslovaquie, années 1960 
 
Groupe 2 Jeudi 9h – 12h Amphi 7C HF 
 
Les années 1960 forment une période charnière pour de nombreuses cinématographies dans le 
monde. En France, la génération de jeunes critiques des Cahiers du cinéma (incluant par 
exemple Truffaut, Rivette et Godard) entend moderniser la production cinématographique. Le 
mouvement, par la promotion de méthodes et de thèmes nouveaux, s’inscrit dans la France des 
années 1960 : France de la décolonisation, de la Guerre Froide, de la libération sexuelle et 
surtout une France animée par une jeunesse revendicatrice et influente. 
De l’autre côté du rideau de fer, dans la République socialiste tchécoslovaque, à Prague, des 
cinéastes profitent d’un assouplissement idéologique, mais aussi d’avancées sociales et 
économiques, pour produire des œuvres audacieuses, d’un point de vue esthétique autant que 
politique. Cet ensemble de films sera par la suite surnommé 
« Nouvelle Vague tchécoslovaque » en référence à sa parente française. 
En mêlant histoire, théorie et analyse filmique, ce cours propose d’étudier de manière croisée la 
Nouvelle Vague française et la Nouvelle Vague tchécoslovaque afin de retracer les conditions 
d’émergence de ces mouvements artistiques, tout en interrogeant les éventuelles limites de leur 
délimitation et de leur définition. 
Bibliographie indicative 
LIEHM Antonín, Trois générations : entretiens sur le phénomène culturel tchécoslovaque, 
Gallimard, 1970. ZAORALOVA Eva (dir.), Le Cinéma tchèque et slovaque, Paris, Centre 
Pompidou, 1996. 
MARIE Michel, La Nouvelle Vague, une école artistique, 4e édition, Armand Colin, 2017. 
DE BAECQUE Antoine, La Nouvelle Vague. Portrait d’une jeunesse, Flammarion, « Champs arts », 
2019. 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
AS12Y020 - Le documentaire 
 
Enseignante : Caroline ZÉAU 
Ce cours propose de questionner la notion de documentaire au cinéma en examinant l’histoire 
des formes, des pratiques et des discours qu’elle recouvre. Nous chercherons ainsi à identifier 
les spécificités et les transformations du cinéma documentaire depuis les premiers temps du 
cinéma jusqu’à l’heure où s’opère un élargissement radical de sa vocation et de ses formes. Nous 
évoquerons les pionniers du documentaire d’auteur (Robert Flaherty, Dziga Vertov, Joris Ivens), 
l’école du documentaire britannique (John Grierson), les différentes tendances du cinéma direct 
(Jean Rouch, Pierre Perrault, Richard Leacock…), l’essai cinématographique (Chris Marker, 
Johan van der Keuken) et les grands auteurs contemporains (Raymond Depardon, Alain 
Cavalier, Claire Simon, Wang Bing, Rithy Panh, Fred Wiseman, Gianfranco Rosi...). Ce faisant, 
nous regarderons par quels moyens ces cinéastes se proposent de saisir la complexité du 
monde. 
Bibliographie indicative 
COLLEYN Jean-Paul, Le Regard documentaire, Éditions du Centre Georges Pompidou, Paris, 
1993. COMOLLI Jean-Louis, Corps et cadre, Éditions Verdier, Lagrasse, 2012. 
COMOLLI Jean-Louis, Voir et Pouvoir. L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, 
documentaire, Éditions Verdier, Lagrasse, 2004. 
DELEUZE Gilles, L’Image-Temps, Éditions de Minuit, Paris, 1985. 
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GAUTHIER Guy, Le Documentaire, un autre cinéma, Éditions Nathan, Paris, 1995. 
NINEY François, L’Épreuve du réel à l’écran. Essai sur le principe de réalité documentaire, 
Éditions De Boeck Université, Bruxelles, 2000. 
ZÉAU Caroline, Le Cinéma direct, un art de la mise en scène, L’Âge d’homme, Lausanne, 2020. 
Modalités d’évaluation 
Un examen en fin de semestre.  
 
AS12Y030 - Analyse filmique sur un corpus limité 
 
Gr. 1, enseignant : Barnabé SAUVAGE 
Le pouvoir à l’écran. Scènes de la vie politique dans la fiction et le documentaire  
 
Groupe 1 Vendredi 9h – 12h Amphi 11E 
 
« Il est de l’essence du pouvoir politique de se représenter », écrivait Louis Marin dans Politique 
de la représentation. Dans une telle perspective, la représentation doit dès lors être comprise 
comme une technique du pouvoir et le pouvoir, comme un acte de représentation. Ce cours 
s’attachera à cerner les procédés de mise en scène, de mise en espace, d’effets visuels et sonores, 
de montage et d’interprétation corporelle du pouvoir politique dans des séquences issues d’un 
corpus d’œuvres filmiques et sérielles classiques, modernes et contemporaines, documentaires 
comme fictionnelles. On prêtera ainsi attention à la mise en image du pouvoir politique 
institutionnel, qu’il soit un pouvoir présidentiel en campagne (Primary, R. Leacock ; 1974, une 
partie de campagne, R. Depardon ; Pater, A. Cavalier ; Serviteur du peuple, V. Zelensky), ou un 
pouvoir militaire autocratique (La Grève, S. M. Eisenstein ; Le Dictateur, C. Chaplin ; Dr. 
Strangelove, S. Kubrick) et corrompu (Il caimano, N. Moretti ; Vice, A. McKay ; Loro, P. 
Sorrentino), qu’il soit un pouvoir local (L’Arbre, le Maire et la Médiathèque d’E. Rohmer ; City 
Hall, F. Wiseman ; Municipales, T. Paulot) ou parlementaire (Mr. Smith Goes to Washington, F. 
Capra ou bien comme dans les séries Marseille (J.-L. Comolli), House of Cards (B. Willimon), 
Baron noir (E. Benzekri)). 
 
Gr.2, enseignant.e.s (cours partagé) : Diego GACHADOUAT RANZ et Erika HAMEL  
Le film policier : un cinéma d’enquête 
 
Groupe 2 Mercredi 15h30 – 18h30 Amphi 7C  
 
Dans le prolongement des enseignements d'histoire et d'analyse du premier semestre, le cours 
reviendra tout d’abord sur les modalités narratives et expressives développées par le cinéma 
muet. On réfléchira, en particulier, aux difficultés que présente l'étude de cette période pour le 
spectateur contemporain : qualité variable des copies disponibles, multiplicité des montages et 
des accompagnements musicaux, méconnaissance du contexte de production et de réception des 
œuvres, comparaisons parfois dévalorisantes avec le cinéma parlant. On se concentrera, dans la 
seconde partie du cours, sur la question des trucages et du spectaculaire dans les productions 
haut de gamme européennes et américaines, dont on cherchera à restituer le fonctionnement 
esthétique et les régulations génériques (péplum, western, film de guerre, etc.). 
Bibliographie indicative 
GAUDREAULT André et LE FORESTIER Laurent (dir.), Méliès, carrefour des attractions, Rennes, 
PUR, coll. « Le spectaculaire », 2014. 
HAMUS-VALLÉE Réjane (dir.), « Du trucage aux effets spéciaux », Paris, Corlet-Télérama, 
CinémAction, n° 102, 2002. 
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KOSZARSKI Richard, An Evening’s Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture, 1915-
1928, University of California Press, coll. « History of the American Cinema », 1994. 
PINEL Vincent, Vocabulaire technique du cinéma, Paris, Nathan, 1996. 
 
Gr. 3, enseignant : Gaspard DELON 
Les grandes scènes à effets du cinéma muet 
 
Groupe 3 Mardi 9h – 12h Amphi 11 E  
 
Le cours propose d’aborder l’étude du cinéma policier dans une double approche générique et 
esthétique. D’une part, nous procéderons à l’analyse des caractères définitoires et codes du film 
d’enquête dans ses liens avec le film noir : genèse et évolution du concept, influences littéraires, 
concomitances et croisements dans les cinémas européens et asiatiques. Ce faisant, nous 
intégrerons à notre réflexion la question de la valeur générique même du concept de « film noir 
». D’autre part, nous verrons comment les investigations conduites par les personnages 
rencontrent l’enquête optique-esthétique du spectateur durant la projection. Nous aborderons 
ainsi une série de questions portant sur le statut des images (illusion, séduction, vérité, etc.) et 
sur les différentes modalités du regard (perception, imagination, souvenir, etc.) mobilisées par 
le cinéma policier. 
Bibliographie indicative 
ESQUENAZI Jean-Pierre, Le Film noir : Histoire et significations d’un genre populaire subversif, 
Paris, CNRS, 2012. PILLARD Thomas, Le Film noir français face aux bouleversements de la 
France d'après-guerre (1946-1960), Joseph K., 2014. 
SIPIERE Dominique et MENEGALDO Gilles, Les Récits policiers au cinéma, Poitiers, La Licorne, 
1999. 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
AS12Y040 - Croisements disciplinaires « arts, lettres » 
 
 Gr. 1, enseignant : Tatian MONASSA  
Le cadre et l’espace : de la peinture au cinéma 
 
Groupe 1 Mardi 14h – 17h Amphi 11E 
 
Ce cours se propose de réfléchir sur la notion de cadre dans la tradition de représentation 
figurative occidentale – du tableau de chevalet au cadrage dynamique des images de film, en 
passant par la découpe de l’acte photographique. 
En tant qu’élément structurant d’images qui donnent à voir un espace compris comme continu 
et homogène, le cadre voit ses fonctions esthétiques évoluer d’un médium à l’autre. Considérant 
que les images n’ont pas toujours été délimitées par un cadre, qu’il s’agisse de l’encadrement 
des tableaux ou d’une limite assignée à la figuration, nous chercherons à comprendre ce que fait 
le cadre aux images. 
Bibliographie indicative 
PANOFSKY Erwin, La Perspective comme forme symbolique (1924) et autres essais, Paris, 
Minuit, 1975. DUBOIS Philippe, L’Acte photographique, Paris, Nathan, 1990. 
AUMONT Jacques, L’Œil interminable, Paris, La Différence, 2007 [1989]. 
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Gr. 2, enseignant.e.s (cours partagé) : Anastasia ROSTAN et Barnabé SAUVAGE 
Cinémas de la subjectivité : autobiographie, autoportrait, essai, poème 
 
Groupe 2 Lundi 12h15 – 15h15 Amphi 7C  
 
Ce cours propose d'interroger les différentes approches et traditions invoquées par le « cinéma à 
la première personne » en comparant ses procédés avec celui d'autres formes artistiques, 
littéraires ou picturales : l’autobiographie (Cavalier), l’autoportrait (Varda), l’essai (Marker), le 
poème lyrique (Brakhage)... Si le cinéma, art collectif se réclamant de l'objectivité 
photographique, semblait par nature occulter l'expressivité personnelle, son hybridation avec 
d'autres formes a peu à peu transformé son dispositif. L'analyse esthétique et historique de la 
première personne nous permettra ainsi de questionner les modalités d'apparition d'une 
subjectivité au cinéma, tout en mettant en avant les débordements de cette subjectivité en 
direction d’autres affirmations identitaires : l’universalité du témoignage, le collectif de la 
communauté politique, l’opposition agonistique de parole militante… 
Bibliographie indicative 
BELLOUR Raymond, « Autoportraits », Communications, 1988, vol. 48, no 1, p. 327-387. ODIN 
Roger, De la fiction, Paris / Bruxelles, De Boeck Université, 2000. 
SITNEY P. Adams, The Cinema of Poetry, Oxford University Press, 2015. 
HAYLES N. Katherine, Lire et penser en milieux numériques. Attention, récits, technogenèses, 
Ellug, 2018. 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  

 

LICENCE 2 

AS14Y010 - Perspectives historiques 

Enseignant : Gaspard DELON 
Cinéma et industrie en France des origines aux années 1950Le cours proposera un tableau 
général des soixante premières années du cinéma français. À  travers l’analyse de nombreux 
exemples canoniques, il s’intéressera aux genres, aux cinéastes et aux interprètes, avec le souci 
d’une mise  en  perspective  historique  et  socioculturelle.  Il  se  montrera  attentif,  dans  le  
même  temps,  aux  conditions techniques,  économiques  et  industrielles,  en  étudiant  les  
secteurs  de  la  production,  de  la  distribution  et  de l’exploitation. 
Bibliographie indicative 
GAUTEUR Claude et VINCENDEAU Ginette, Jean Gabin. Anatomie d'un mythe, Paris, Nathan, 
1993. 
LEFEUVRE Morgan, Les Manufactures de nos rêves. Les studios de cinéma français des années 
1930, Rennes, PUR, 2021. 
MONTEBELLO Fabrice, Le Cinéma en France depuis les années 1930, Paris, Armand Colin, coll. « 
Cinéma », 2005. 
PRÉDAL René, Histoire du cinéma français des origines à nos jours, Paris, Nouveau Monde 
Éditions, 2013.  
VEZYROGLOU Dimitri, Le Cinéma en France à la veille du parlant. Un essai d'histoire culturelle, 
Paris, CNRS Éditions, 2011. 
Modalités d’évaluation 
Un examen en fin de semestre. 
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AS14U020 - HISTOIRE ET ESTHETIQUE 3 
 
AS14Y020 - Approches de la mise en scène 
 
Gr. 1, enseignant : Lorenzo LESCHI 
Histoire du cinéma noir américain 
 
Groupe 1 Mardi  12h15 – 15h15 Amphi 7C HF 
 
Dans ce cours, nous explorerons l’histoire du cinéma noir américain, de sa fondation par des 
militants des droits civiques  et  des  entrepreneurs  noirs  américains  en  réaction  à  Naissance  
d’une  nation  (Griffith,  1915),  jusqu’à  la période contemporaine avec le succès public et 
critique d’une nouvelle génération de cinéastes noirs américains (Ava Duverney, Barry Jenkins, 
Jordan Peele, Ryan Coogler). Qu’appelle-t-on cinéma noir américain ? Quelles sont ses  
caractéristiques  esthétiques,  thématiques  et  économiques  ?  Quel  rôle  a -t-il  joué  dans  
l’affirmation  de  la culture noire américaine et dans le combat des Noirs américains pour 
l’égalité politique et  la justice sociale aux États-Unis ?  
Bibliographie indicative :  
BALDWIN James, Le Diable trouve à faire, Capricci, 2018. 
CREMIEUX Anne, Les Cinéastes Noirs américains et le rêve hollywoodien, L’Harmattan, 2004. 
DUBOIS Régis, Le Cinéma noir américain des années Obama,  LettMotif, 2017.  
DUBOIS Régis, Spike Lee, un cinéaste controversé, LettMotif, 2019. 
REID Mark, EUVRARD Janine, BORDAT Francis et BASSAN Raphaël (dir.) « Le cinéma noir 
américain », CinémAction,  
n°46, Édition du Cerf, 2004.  
 
Gr. 2, enseignant : Diego GACHADOUAT RANZ 

Piéger le regard : le cinéma de Dario Argento 
 
Groupe 2 Vendredi 9h – 12h00  Amphi 7C 
 
Méprisé au départ par la critique institutionnelle, Dario Argento fait l’objet d’une redécouverte 
depuis la fin des années 1990. C’est que ce maître du cinéma d’horreur et du  giallo –  genre qu’il 
a contribué à définir –  est aussi et surtout  un  grand  inventeur  de  formes.  Ses  films  qui  
reposent  sur  des  mises  en  scène  stylisées  empruntent  à l’histoire  de  l’art  une  esthétique  
baroque  pour  jouer  sur  les  apparences.  En  trompant  ou  en  brouillant   nos perceptions, le 
cinéaste interroge l’image dans son rapport  à  la vérité et  le regard en nous enseignant  à ne 
pas mélanger croire et savoir. À travers cette filmographie, il s’agira plus largement de réfléchir 
aux liens que le cinéma n’a cessé de développer depuis ses origines avec l’illusion. 
Bibliographie 
THORET Jean-Baptiste, Dario Argento : le magicien de la peur, Cahiers du cinéma, 2002. 
La Septième obsession, hors-série n° 1 : « Dario Argento », Toulouse, juin 2019. 
AUMONT Jacques, L'image, Paris, Nathan, 1990. 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
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AS14U030 - ANALYSE 4 
 
AS14Y030 - Analyse d’un corpus intermédiatique 
 
Gr. 1, enseignant : Diego GACHADOUAT RANZ 
Cinéma et jeux vidéo 
Groupe 1 Lundi 9h – 12h Amphi 11 E Cinéma et jeux vidéo D. Gachadouat Ranz 
 
Ce  cours  propose  d’aborder  le  renouvellement  du  cinéma  sous  l’influence  des  jeux  vidéo.  
Le  phénomène  de «remédiation»  permet  de  décrire  d’une  part  la  façon  dont  le  cinéma  a  
constitué  dès  le  départ  un  modèle  de référence  pour  la  construction  des  univers  
vidéoludiques,  d’autre  part  le  pr ocessus  par  lequel  les  jeux  vidéo remodèlent  les  formes  
filmiques  contemporaines.  Il  est  ainsi  possible  de  repérer  aujourd’hui  des  constructions 
narratives, des éléments de grammaire filmique et des modalités d’implication du spectateur 
inspirées par les jeux vidéo. Cette influence rend compte d’une maturation du jeu vidéo comme 
forme autonome d’expression et de ses relations avec le cinéma. L’analyse portera sur des films 
qui relèvent aussi bien d’un cinéma spectaculaire (John Cameron, Bong Joon-Ho, Nicolas 
Winding Refn) que d’un cinéma de la lenteur (Gus Van Sant, Bi Gan, Béla Tarr) où nous verrons 
que la présence du jeu vidéo, plus silencieuse, n’en est pas moins profonde. 
Bibliographie 
TRICLOT Matthieu, Philosophie des jeux vidéo, Paris, Éd. La Découverte, coll. « Zones », 2011. 
MANOVICH Lev, Le Langage des nouveaux médias, Dijon. Les Presses du réel, 2010. 
Cahiers du cinéma, hors-série spécial jeux vidéo, septembre 2002. 
Décadrages, Cinéma à travers champs, n°39, dossier « Jeu vidéo et cinéma », Lausanne, automne 
2018. 
 
Gr. 2, enseignant : Diego GACHADOUAT RANZ 
Le point de vue : de la Renaissance à la réalité virtuelle 
 
Groupe 2 Lundi 15h30 – 18h30 Amphi 11 E Le point de vue D. Gachadouat Ranz 
 
Nous étudierons la notion de  point de vue  à travers sa circulation dans les arts de la 
représentation. Le point de vue  est  une  notion  essentielle  pour  comprendre  les  enjeux  de  la  
relation  esthétique  que  le  film  noue  avec  son spectateur. Il offre ainsi un mode d’accès à la 
représentation qui questionne à la fois le régime des images et le statut  du  regard  auquel  elles  
s’adressent.  Cette  étude  du  point  de  vue  à  travers  l’analyse  d’objets  issus  de  la peinture, 
du cinéma et du jeu vidéo nous permettra d'identifier des zones d’échanges entre ces différents 
champs artistiques. Depuis la perspective renaissante jusqu’aux dispositifs de réalité virtuelle, 
nous retracerons ainsi une histoire faite de prolongements, de déplacements, de ruptures et de 
recommencements. 
Bibliographie indicative 
VERNET Marc, Figures de l'absence. De l’invisible au cinéma, Paris, Éd. de l'Étoile/Cahiers du 
cinéma, 1988. 
CASETTI Francesco, D’un regard l’autre : le film et son spectateur, Presses Universitaires de 
Lyon, 1990. 
NINEY François, Le Subjectif de l’objectif : nos tournures d’esprit à l’écran, Klincksieck, coll. « 50 
questions », 2014. 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
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AS14U040 - CINÉMA ET SOCIÉTÉ 1 
 
AS14Y040 - Cinéma, social et politique 
 
Gr. 1, enseignant : Éric DUFOUR   
Social et cinéma 
 
1 Mardi 15h30 – 18h30 Amphi 7C Cinéma et social  E. Dufour 
 
Il s’agit de présenter ce qu’est une  approche sociale du cinéma et de montrer en quoi elle 
s’oppose au formalisme.  
L’approche  sociale  a  deux  sens.  Il  s’agit  premièrement  d’une  certaine  interprétation  des  
films  qui  s’oppose  à l’approche formaliste et qui critique son apolitisme : elle s’intéresse à leur 
texte ou sous-texte politique et social. Il s’agit deuxièmement d’une approche qui revendique la 
pluralité des discours sur le cinéma, parce qu’un discours sur un film, c’est toujours une 
interprétation d’un film située du point de vue social  –  c’est-à-dire du point de vue des races, 
des classes et des genres. Autrement dit, un discours sur le cinéma n’est jamais objectif, d’une 
part, et il n’est jamais universel, d’autre part. 
Bibliographie indicative 
BURCH  Noël, Revoir Hollywood. La nouvelle critique anglo-américaine, textes traduits et 
présentés par  Noël Burch, Paris, Nathan, 1994, rééd. Paris, L’Harmattan, 2007. 
DORLIN Elsa, Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Actuel Marx, Paris, 
PUF, 2009. 
EISENSTEIN Sergueï, Dickens & Griffith (Genèse du gros plan), Stalker Éditeur, 2007. 
 
Gr. 2, enseignant : Anthony RESCIGNO 

Cinéma et idéologie : le loisir cinématographique en Allemagne (1933 -1945)  
 
2 Jeudi 12h15 – 15h15 Amphi 7C Cinéma et idéologie  A. Rescigno 
 
Dans ce cours, nous étudierons comment le régime national-socialiste s’est emparé de 
l’ensemble des secteurs de l’industrie cinématographique en Allemagne dès 1933 et quel fut le 
rôle des films dans le processus de nazification de  la  société  allemande.  Pour  ce  faire,  nous  
visualiserons  de  nombreux  extraits  de  films  choisis  parmi  le  millier produit  en  Allemagne  
durant  le  Troisième  Reich.  Nous  nous  pencherons  également  sur  le  système  législatif 
régissant le cinéma allemand et qui a permis la mise en place de  l’un des systèmes de censure 
les plus stricts dans l’histoire  du  cinéma.  Puis,  nous  passerons  «  de  l’autre  côté  de  l’écran »  
afin  d’étudier  les  différents  usages  des films par les spectateurs et spectatrices en Allemagne 
(les enfants, les adolescents, les  femmes, les militaires…).  
Nous verrons alors comment les studios, sous le contrôle du ministère de la Propagande, ont 
créé des productions spécialement destinées à chacun de ces publics. Appréhendé comme une 
véritable arme de  softpower  destinée à diffuser la culture allemande dans toute l’Europe, le 
cinéma allemand sera aussi observé à partir de sa distribution dans les territoires occupés par 
l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment en France. 
Bibliographie indicative 
KREIMEIER Klaus, Une histoire du cinéma allemand : la UFA, Flammarion, 1993. 
DUFOUR Éric et GENTON François (dir.), ILCEA (Le national-socialisme dans son cinéma) [En 
ligne], n°23, 2015.  
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RENTSCHLER Eric, Ministry of Illusion: Nazi Cinema and Its Afterlife, Harvard University Press, 
1996. 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
AS14C050 - CROISEMENTS DISCIPLINAIRES 3  
 
AS14Y060 - Croisements disciplinaires « Lettres » 
 
Gr. 1, enseignante : Anastasia ROSTAN 
Comme au cinéma : Les pouvoirs de la fiction en question (changement de cours 
possible, à vérifier) 
 
Groupe 1  Vendredi 13h15 – 16h15 Amphi 7C 
 
Le cours porte sur un corpus de films et d’extraits mettant en scène, par différents dispositifs, les 
effets des films et des fictions sur leurs personnages et sur le réel : entre autres, films où des 
personnages s’échappent dans le réel, où  des  personnages  tentent  d’échapper  à  la  réalité  par  
l’évasion  dans  les  histoires,  personnages  imitant  des personnages,  ou  rêvant  leur  vie  
comme  un  film  (Mon  Oncle  d’Amérique, Perfect  Blue, La  Rose  pourpre  du Caire, Mullholland  
Dr., L’Esprit  de  la  ruche, The  Fall,  etc.).  L’analyse  de  ces  mises  en  abyme  de  l’expérience 
spectatorielle,  en  regard  de  textes  littéraires  évoquant  la  réception  des  romans  (Cervantès,  
Flaubert,  Marivaux, Proust, etc.), sera l’occasion d’étudier comment le cinéma et la littérature 
réfléchissent les pouvoirs de la fiction, interrogent l’identification ou encore la portée morale ou 
politique des histoires. 
Bibliographie 
AUMONT Jacques, Fictions filmiques, Paris, Vrin, 2018.  
JOUVE  Vincent, Pouvoirs  de  la  fiction.  Pourquoi  aime-t-on  les  histoires  ?, Malakoff,  Armand  
Colin,  «La  lettre  et l'idée», 2019. 
LAVOCAT Françoise, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Éditions du Seuil, 2016. 
 
Gr. 2, enseignant : Barnabé SAUVAGE 

Pier Paolo Pasolini : romancier, poète, dramaturge, cinéaste et théoricien   
 
Gourpe 2 Jeudi 15h30 – 18h30 Amphi 11E  
 
Parmi  les  nombreux  cinéastes  ayant  travaillé  à  la  frontière  de  la  littérature  et  du  cinéma,  
peu  l’auront  autant traversée  –  et dans les deux sens –  que Pier Paolo Pasolini. Entrant en  
littérature par la poésie puis le roman dans les années 1950,  le penseur italien protéiforme 
s’initie dans les décennies suivantes au cinéma  puis au théâtre, tout  en continuant  une œuvre 
critique et  théorique jusqu’à  la fin de sa  vie en 1975. L’objectif de   ce cours sera d’observer  les  
différentes  stratégies  de  traduction  formelle  de  l’expression  artistique  et  politique  de  
Pasolini  à travers ces différents médiums. On interrogera ainsi la place du mythe et de la culture 
littéraire européenne en général  dans  son  cinéma,  tout  en  envisageant  à  l’inverse  l’influence  
du  travail  cinématographique  sur  sa conception de la poésie ou du théâtre comme sur sa prose 
romanesque et théorique. 
Bibliographie indicative 
JOUBERT-LAURENCIN Hervé, Le Grand Chant. Pasolini Poète et cinéaste, Macula, 2022. 
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PASOLINI Pier Paolo, La Rage, traduit par Patricia ATZEI et Benoît CASAS, Nous, 2016. 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 

LICENCE LITTERATURE ET ART 

 

AS14Y020 - CINEMA 4 : Approche de la mise en scène 
 
Groupe 1 : Histoire du cinéma noir américain 
Lorenzo Leschi 
 
Groupe 1 Mardi 12h15 – 15h15 Amphi 7C HF 
Histoire du cinéma Noir américain L. Leschi 
 
Dans ce cours, nous explorerons l’histoire du cinéma noir américain, de sa fondation par des 
militants des droits civiques et des entrepreneurs noirs américains en réaction à Naissance 
d’une nation (Griffith, 1915), jusqu’à la période contemporaine avec le succès public et critique 
d’une nouvelle génération de cinéastes noirs américains (Ava Duverney, Barry Jenkins, Jordan 
Peele, Ryan Coogler). Qu’appelle-t-on cinéma noir américain ? Quelles sont ses caractéristiques 
esthétiques, thématiques et économiques ? Quel rôle a-t-il joué dans l’affirmation de la culture 
noire américaine et dans le combat des Noirs américains pour l’égalité politique et la justice 
sociale aux États- Unis ? 
 
Bibliographie indicative : 
BALDWIN James, Le Diable trouve à faire, Capricci, 2018. 
CREMIEUX Anne, Les cinéastes Noirs américains et le rêve hollywoodien, L’Harmattan, 2004. 
DUBOIS Régis, Le cinéma noir américain des années Obama, LettMotif, 2017. 
DUBOIS Régis, Spike Lee, un cinéaste controversé, LettMotif, 2019. 
REID Mark, EUVRARD Janine, BORDAT Francis et BASSAN Raphaël (dir.) « Le cinéma noir 
américain », CinémAction, n°46, Édition du Cerf, 2004. 
 
Gr. 2 : Piéger le regard : le cinéma de Dario Argento 
Diego GACHADOUAT RANZ 
 
Groupe 2 Vendredi 9h – 12h00 Amphi 7C 
Le cinéma de Dario Argento  
D. Gachadouat Ranz 
 
Méprisé au départ par la critique institutionnelle, Dario Argento fait l’objet d’une redécouverte 
depuis la fin des années 1990. C’est que ce maître du cinéma d’horreur et du giallo – genre qu’il 
a contribué à définir – est aussi et surtout un grand inventeur de formes. Ses films qui reposent 
sur des mises en scène stylisées empruntent à l’histoire de l’art une esthétique baroque pour 
jouer sur les apparences. En trompant ou en brouillant nos perceptions, le cinéaste interroge 
l’image dans son rapport à la vérité et le regard en nous enseignant à ne pas mélanger croire et 
savoir. À travers cette filmographie, il s’agira plus largement de réfléchir aux liens que le cinéma 
n’a cessé de développer depuis ses origines avec l’illusion. 
Bibliographie : 
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THORET Jean-Baptiste, Dario Argento : le magicien de la peur, Cahiers du cinéma, 2002. La 
septième obsession, hors série n° 1 : « Dario Argento », Toulouse, juin 2019. 
AUMONT Jacques, L'image, Paris, Nathan, 1990. 
Modalités de contrôle de connaissance 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
  
AS14Y030 – CINEMA 4 : Analyse d’un corpus intermédiatique 
 
Groupe 1 : Cinéma et jeux vidéo 
Diego Gachadouat Ranz 
 
Horaire à vérifier à la scolarité 
 
Ce cours propose d’aborder le renouvellement du cinéma sous l’influence des jeux vidéo. Le 
phénomène de « remédiation » permet de décrire d’une part la façon dont le cinéma a constitué 
dès le départ un modèle de référence pour la construction des univers vidéoludiques, d’autre 
part le processus par lequel les jeux vidéo remodèlent les formes filmiques contemporaines. Il 
est ainsi possible de repérer aujourd’hui des constructions narratives, des éléments de 
grammaire filmique et des modalités d’implication du spectateur inspirées par les jeux vidéo. 
Cette influence rend compte d’une maturation du jeu vidéo comme forme autonome 
d’expression et de ses relations avec le cinéma. L’analyse portera sur des films qui relèvent aussi 
bien d’un cinéma spectaculaire (John Cameron, Bong Joon-Ho, Nicolas Winding Refn) que d’un 
cinéma de la lenteur (Gus Van Sant, Bi Gan, Béla Tarr) où nous verrons que la présence du jeu 
vidéo plus silencieuse n’en est pas moins profonde. 
 
Bibliographie : 
TRICLOT Matthieu, Philosophie des jeux vidéo, Paris, Éd. La Découverte, coll. « Zones », 2011. 
MANOVICH Lev, Le Langage des nouveaux médias, Dijon. Les Presses du réel, 2010. 
Cahiers du cinéma, hors série spécial jeux vidéo, septembre 2002. 
Décadrages, Cinéma à travers champs, n°39, dossier « Jeu vidéo et cinéma », Lausanne, automne 
2018. 
 
Modalités de contrôle de connaissance 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
Groupe 2 : Le point de vue : de la peinture de la Renaissance à la réalité virtuelle  
Diego Gachadouat Ranz 
 
 Lundi 15h30 – 18h30 Amphi 11 E Le point de vue D. Gachadouat Ranz 
 
Nous étudierons la notion de point de vue à travers sa circulation dans les arts de la 
représentation. Le point de vue est une notion essentielle pour comprendre les enjeux de la 
relation esthétique que le film noue avec son spectateur. Il offre ainsi un mode d’accès à la 
représentation qui questionne à la fois le régime des images et le statut du regard auquel elles 
s’adressent. Cette étude du point de vue à travers l’analyse d’objets issus de la peinture, du 
cinéma et du jeu vidéo nous permettra d'identifier des zones d’échanges entre ces différents 
champs artistiques. Depuis la perspective renaissante jusqu’aux dispositifs de réalité virtuelle, 
nous retracerons ainsi une histoire faite de prolongements, de déplacements, de ruptures et de 
recommencements. 
 
Bibliographie indicative : 
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VERNET Marc, Figures de l'absence. De l’invisible au cinéma, Paris, Éd. de l'Étoile/Cahiers du 
cinéma, 1988. CASETTI Francesco, D’un regard l’autre : le film et son spectateur, Presses 
Universitaires de Lyon, 1990. 
NINEY François, Le subjectif de l’objectif : nos tournures d’esprit à l’écran, Klinsieck, coll. « 50 
questions », 2014. 
 
AS14Y040 – CINEMA 4 : Cinéma, social, politique 
 
Groupe 1 : Social et cinéma 
Éric DUFOUR 
 
 Mardi 15h30 – 18h30 Amphi 7C  Cinéma et social  E. Dufour 
 
Il s’agit de présenter ce qu’est une approche sociale du cinéma et de montrer en quoi elle 
s’oppose au formalisme. L’approche sociale a deux sens. Il s’agit premièrement d’une certaine 
interprétation des films qui s’oppose à l’approche formaliste et qui critique son apolitisme : elle 
s’intéresse à leur texte ou sous-texte politique et social. Il s’agit deuxièmement d’une approche 
qui revendique la pluralité des discours sur le cinéma, parce qu’un discours sur un film, c’est 
toujours une interprétation d’un film située du point de vue social – c’est-à-dire du point de vue 
  
des races, des classes et des genres. Autrement dit, un discours sur le cinéma n’est jamais 
objectif, d’une part, et il n’est jamais universel, d’autre part. 
 
Bibliographie indicative : 
BURCH Noël, Revoir Hollywood. La nouvelle critique anglo-américaine, textes présentés, 
traduits et présentés par Noël Burch, Paris, Nathan, 1994, rééd. Paris, L’Harmattan, 2007. 
DORLIN Elsa, Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Actuel Marx, Paris, 
PUF, 2009. EISENSTEIN, Dickens & Griffith (Genèse du gros plan), Stalker Éditeur, 2007. 
 
Groupe 2 : Cinéma et idéologie : le loisir cinématographique en Allemagne (1933-
1945) 

Anthony Rescigno 

 Jeudi 12h15 – 15h15 Amphi 7C  Cinéma et idéologie  A. Rescigno 
 
Dans ce cours, nous étudierons comment le régime national-socialiste s’est emparé de 
l’ensemble des secteurs de l’industrie cinématographique en Allemagne dès 1933 et quel fut le 
rôle des films dans le processus de nazification de la société allemande. Pour ce faire, nous 
visualiserons de nombreux extraits de films choisis parmi le millier produit en Allemagne 
durant le Troisième Reich. Nous nous pencherons également sur le système législatif régissant 
le cinéma allemand et qui a permis la mise en place de l’un des systèmes de censure les plus 
stricts dans l’histoire du cinéma. Puis, nous passerons « de l’autre côté de l’écran » afin d’étudier 
les différents usages des films par les spectateurs et spectatrices en Allemagne (les enfants, les 
adolescents, les femmes, les militaires…). Nous verrons alors comment les studios, sous le 
contrôle du ministère de la Propagande, ont créé des productions spécialement destinées à 
chacun de ces publics. Appréhendé comme une véritable arme de softpower destinée à diffuser 
la culture allemande dans toute l’Europe, le cinéma allemand sera aussi observé à partir de sa 
distribution dans les territoires occupés par l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, 
et notamment en France. 
 
Bibliographie indicative : 
KREIMEIER Klaus, Une histoire du cinéma allemand : la UFA, Flammarion, 1993. 
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DUFOUR Éric Dufour et GENTON François (dir.), ILCEA (Le national-socialisme dans son cinéma) 
[En ligne], n°23, 2015. 
RENTSCHLER Eric, Ministry of Illusion: Nazi cinema and Its Afterlife, Harvard University Press, 
1996.. 
 
Modalités de contrôle de connaissance 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).   
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PARIS I – DEPARTEMENT ARTS PLASTIQUES – L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat : 
 
Centre St Charles  
Bureau 458 - Mme JACQUET Françoise  
47 rue des Bergers 
75015 Paris 
 
Jours et horaires d'accueil du public des secrétariats de scolarité: 
Lundi                  9h30 - 12h15 (fermé au public l'après-midi) 
Mardi à jeudi  9h30 - 12h15    et    14h00 - 16h30 
Vendredi           (fermé au public le matin)   14h00 - 16h30 
 
 
 

ATTENTION: CES COURS SONT RESERVES AUX SPECIALISTES 

LICENCE 3 

TBA 
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UNIVERSITE PARIS CITE – ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES –  L3 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :  
 
Secrétariat L3- LAC 
Grands Moulins - Bâtiment C 
6ème étage - bureau 692 
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
Laetitia Robin 
Gestionnaire de Scolarité - Licence 3 
laetitia.robin@u-paris.fr 

LICENCE 3 

 
 
AS16U010 – HISTOIRE ET ESTHETIQUE 5 
 
AS16Y010 – Esthétique / technique 
 
Gr. 1, enseignante : Marie FRAPPAT  
La pellicule dans tous ses états : une histoire technique de la matière 
cinématographique   
 
Gr. 1,  Mardi 9h-12h 
 
De quelle étoffe ont été faits les rêves produits par l’industrie cinématographique pendant plus 
de cent vingt ans ?  
De  ce  ruban  de  pellicule  dont  on  annonce  depuis  plusieurs  années  la  disparition  totale  
mais  qui  continue  de résister,  dans  les  cinémathèques,  dans  les  laboratoires  expérimentaux  
comme  auprès  des  plus  grand s  cinéastes hollywoodiens. 
Dans une perspective technique et socioculturelle, on étudiera l’histoire des supports, des 
formats, des machines et leurs différents usages, mais aussi l’histoire de tous les métiers 
impliqués dans la fabrication et le traitement de la pellicule, depuis les chimistes des 
laboratoires jusqu’aux cameramen, aux monteurs, aux projectionnistes et aux conservateurs.  On  
verra  enfin  comment  la  « révolution  numérique »  est  venue  bouleverser  toute  la  chaîne  de 
production des films, et comment cependant cette matière qui se trouve au cœur de l’histoire du 
cinéma continue de perdurer aujourd’hui. 
Bibliographie indicative 
EDE François, GTC : histoire d’un laboratoire cinématographique , Fondation Jérôme Seydoux 
Pathé, 2016. 
MALTHETE  Jacques,  SALMON  Stéphanie  (dir.),  Recherches  et  Innovations  dans  l’industrie  
du  cinéma :  les  cahiers des ingénieurs Pathé (1906-1927), Fondation Jérôme Seydoux Pathé, 
2017. 
PINEL Christophe, PINEL Vincent, Dictionnaire technique du cinéma, Armand Colin, édition, 
2016. 
READ Paul, MEYER Mark-Paul, Restoration of Motion Picture Film, Butterworth-Heinemann, 
2000. 

mailto:laetitia.robin@u-paris.fr
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Gr. 2, enseignant : Tatian MONASSA 

Invention technique, invention esthétique 
 
Gr. 2,  Jeudi   15h30-18h30 
 
Dans un art  profondément  technique comme  le cinéma,  créer des images veut  toujours dire 
composer avec un appareillage,  de  sorte  que  l’invention  esthétique  et  l’invention  technique  
vont  de  pair.  Ce  cours  s’intéressera  à l’entrecroisement  entre  la  création  de  formes  
filmiques  et  la  création  d’appareils,  en  parcourant  quelques  cas historiques significatifs. Ce 
sera aussi l’occasion de réfléchir sur la prise en compte de la technique par les théories du 
cinéma et, plus largement, sur les problématiques soulevées par l’articulation entre le domaine 
de l’art et celui de la technique. 
Bibliographie indicative : 
SALT Barry, Film Style and Technology: History and Analysis, Londres, Starword, 3e  éd., 2009 
[1983]. 
COMOLLI Jean-Louis,  Cinéma contre spectacle, suivi de « Technique et idéologie » (1971-1972), 
Lagrasse, Verdier, 2009. 
SIMONDON Gilbert, Imagination et invention (1965-1966), Chatou, La Transparence, 2008. 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
AS16U020 – ANALYSE 6 
 
AS16Y020 – Auteur.e.s 
 
Gr. 1, enseignante : Iris MOMMERANSY 
L’auteur-cinéaste : Jean-Luc Godard 
 

Mercredi  15h30-18h30 
 
Jean-Luc  Godard,  dès  ses  débuts  en  tant  que  critique  cinématographique  dans  les  années  
1950,  s’interroge  sur l’importance du statut d’auteur au cinéma. Envisagé comme l’opposant 
direct à un cinéma de studios et de grosses productions, l’auteur est  la figure du cinéaste 
démiurge, indépendant  et  autonome. L’œuvre du cinéaste, par la multiplication  des  formes  
qu’elle  propose,  interroge  différents  rapports  à  la  question  auctoriale.  Aujourd’hui 
considéré comme l’un des chefs de file du cinéma d’auteur français,  Jean-Luc Godard a aussi été 
le réalisateur qui, en créant le collectif de cinéma marxiste Dziga Vertov en 1968, a signalé sa 
propre mort en tant que réalisateur pour s’effacer au sein d’un groupe.  
Ainsi,  ce  cours  entend  questionner  les  rapports  du  réalisateur  au  statut  d’auteur.  Qu’est-
ce-qui  différencie  un auteur  d’un  cinéaste  ?  La  vision  absolue  de  l’auteur,  comme  créateur  
indépendant,  n’est -elle  pas  une  illusion artistique  ?  Chez  Godard,  l’auteur  de  cinéma  n’est-
il  pas  proche  du  lecteur  passionné,  attaché  aux  processus littéraires  jusque  dans  sa  
pratique  cinématographique  ?  A  l’aide  de  textes  théoriques,  d’analyses  filmiques, 
d’entretiens du cinéaste, nous aurons à cœur de voir les dynamiques, les  tensions et les limites 
de la question de l’auteur au cinéma.  
Bibliographie indicative 
BERGALA Alain et GODARD Jean-Luc, Les années Cahiers (1950-1959), « Champs », 
Flammarion, 2007. 
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DE BAECQUE Antoine, Godard : biographie, Grasset, 2010.  
AUMONT Jacques et MARIE Michel, section « Auteur », Dictionnaire théorique et critique du 
cinéma, Armand Colin, 2016. 
 
Gr. 2, enseignant : Pierre BERTHOMIEU 

Autour d’un cinéaste – Ridley Scott 
 

Mercredi  12h15-15h15 
 
« Faire  des  films  est  une  proposition  qui  coûte  toujours  plus  cher ».  Artisan,  artiste,  
dessinateur,  réalisateur  de publicités et de longs métrages fameux, producteur à succès et 
propriétaire de studios, le britannique Ridley Scott a  bâti  un  empire  en  près  de  cinquante  
ans.  L’échec  public  de  son  premier  film  lui  fait  admettre  le  désir  et  la nécessité de trouver 
un public, de le garder et  de savoir suivre les modes. Admettant  le compromis permanent entre 
économie et créativité, sa filmographie est à la fois majeure, évidente et mystérieuse. Elle abonde 
en grands succès, « œuvres-cultes » (Thelma et Louise), films de genre ultra-raffinés (American 
Gangster, Mensonges d’Etat) et pièces méconnues ou oubliées (Legend, Traquée, Cartel). 
Créateur régulier de la science-fiction et de l’horreur (Alien,  Blade  Runner,  Hannibal,  
Prometheus,  Seul  sur  Mars,  Alien :  Covenant),  Scott  a  aussi  réinventé  la  fresque historique 
(Duellistes, 1492, Gladiator, Kingdom of Heaven). Son approche visuelle, sa signature plastique, 
son goût pour la mythologie au cœur des récits réalistes ont exercé une large influence sur le 
spectaculaire anglo-saxon, et ses  méthodes  de  travail  (économie  monumentale,  obsession  du  
détail,  perfection  de  la  pré-production, technologies novatrices) sont devenues canoniques. 
Nourrie d’obsessions historiques, sociales et métaphysiques, l’œuvre résiste néanmoins au 
classement générique et  aux  grilles  thématiques  simples.  Scott  est  un  auteur  mystérieux  
tapi  sous  l’identité  d’un  producteur -général d’armée. Le mystère de cet auteur visuel s’éclaire 
en plongeant au cœur de l’économie du  blockbuster  des années 1980-2010  et  en  détaillant  
les  collaborations  majeures  (scénaristes,  directeurs  de  la  photographie,  monteur, 
compositeurs) de cette vision mythologique qui interroge les rituels et totems des sociétés. 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
AS16U030 – CINÉMA ET SOCIÉTÉ 2 
 
AS16Y030 – Contextes et créations 
 
Gr. 1, enseignante : Frédérique BERTHET 
La fabrique du naturel 
 

Mardi   14h-17h 
 
Des  Symphonies  urbaines  des  années  1920  au  Paris  désenchanté  de  Un  homme  qui  dort  
(1974),  de  la  Street Photography des années 1930 au « sépartement » de L’Amour flou (2018), 
le cours propose de réfléchir à des films où la performance cinématographique semble tout 
entière tenir aux « décors naturels ». Il s’agira de s’intéresser aux contextes de ces « 
performances » (quelle action artistique engagée, exceptionnelle et éphémère ?), et aux 
performers  (cinéastes, interprètes, participants impliqués ou involontaires ?) qui créent en des 
lieux donné s, voire racontent l’histoire par ces lieux. On visera de façon privilégiée les scènes 
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structurées par la ville et les paysages urbains, tout en explorant les espaces naturels qui font « 
décor ». 
Bibliographie indicative 
AMIEL Vincent, MOURE José, Histoire vagabonde du cinéma, coll. « Cinéma et séries », 
Vendémiaire, 2020. 
BERTHOME Jean-Pierre, Le Décor au cinéma, Les Cahiers du cinéma, 2003. 
COSTA Antonio (dir.), « Le paysage au cinéma », Cinémas, vol. 12 n°1, Montréal, 2001. 
FARGE Arlette, Des lieux pour l’histoire, La librairie du XX° siècle, Seuil, 1997. 
 
Gr. 2, enseignant : Barnabé SAUVAGE 

Le cinéma sud-coréen contemporain : histoire, esthétique, industrie, soft power  
 

Jeudi   12h15-15h15 
 
Si son intense production et diffusion à l’international lui laissait l’espérer depuis plus d’une 
décennie, le triomphe à  Cannes  de  Parasite  (2019)  de  Bong  Joon-ho  a  permis  à  la  Corée  
du  Sud  de  franchir  une  nouvelle  étape symbolique  pour  devenir  un  pays  de  cinéma  
majeur.  Ce  cours  interrogera  la  « paradoxale »  convergence  d’un succès culturel grandissant 
(le cinéma de genre mais aussi la  K-pop, ou les  korean dramas) et d’un succès critique dans les 
grands festivals internationaux (qui constituent une véritable cinématographie d’« auteurs » : 
Bong Joonho, Lee Chang-dong, Park Chan-wook, Kim Ki-duk et Hong Sang-soo). Ce cours 
retracera les origines historiques et politiques  (du  traumatisme  de  la  guerre  de  Corée  en  
1953  à  l’établissement  d’un  soft  power  depuis  les  années 1990) du cinéma coréen et 
questionnera l’importance de la réception internationale pour l’essor de ce cinéma et de son 
esthétique depuis les années 2000. 
Bibliographie indicative : 
FRODON  Jean-Michel,  «  Paradoxe  coréen  »,  Le  Monde  diplomatique,  mars  2019,  p.  27.  
URL : https://www.monde-diplomatique.fr/2019/03/FRODON/59640  
MONVOISIN Frédéric, Cinémas d’Asie, d’hier et d’aujourd’hui, Armand Colin, 2015. 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
 

LICENCE LITTERATURE ET ART 

 
AS16Y010 - Esthétique / technique 
 
Groupe 1, enseignante : Marie FRAPPAT 
 
La pellicule dans tous ses états : une histoire technique de la matière cinématographique 
De quelle étoffe ont été faits les rêves produits par l’industrie cinématographique pendant plus 
de cent vingt ans ? De ce ruban de pellicule dont on annonce depuis plusieurs années la 
disparition totale mais qui continue de résister, dans les cinémathèques, dans les laboratoires 
expérimentaux comme auprès des plus grands cinéastes hollywoodiens. 
Dans une perspective technique et socioculturelle, on étudiera l’histoire des supports, des 
formats, des machines et leurs différents usages, mais aussi l’histoire de tous les métiers 
impliqués dans la fabrication et le traitement de la pellicule, depuis les chimistes des 
laboratoires jusqu’aux cameramen, aux monteurs, aux projectionnistes et aux conservateurs. On 
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verra enfin comment la « révolution numérique » est venue bouleverser toute la chaîne de 
production des films, et comment cependant cette matière qui se trouve au cœur de l’histoire du 
cinéma continue de perdurer aujourd’hui. 
 
Bibliographie indicative 
EDE François, GTC : histoire d’un laboratoire cinématographique, Fondation Jérôme Seydoux 
Pathé, 2016. MALTHETE Jacques, SALMON Stéphanie (dir.), Recherches et Innovations dans 
l’industrie du cinéma : les cahiers des ingénieurs Pathé (1906-1927), Fondation Jérôme Seydoux 
Pathé, 2017. 
PINEL Christophe, PINEL Vincent, Dictionnaire technique du cinéma, Armand Colin, 3e édition, 
2016. READ Paul, MEYER Mark-Paul, Restoration of Motion Picture Film, Butterworth-
Heinemann, 2000. 
 
Groupe. 2, enseignant : Tatian MONASSA 
 
Invention technique, invention esthétique 
Dans un art profondément technique comme le cinéma, créer des images veut toujours dire 
composer avec un appareillage, de manière que l’invention esthétique et l’invention technique 
vont de pair. Ce cours s’intéressera à l’entrecroisement entre la création de formes filmiques et 
la création d’appareils, en parcourant quelques cas historiques significatifs. Ce sera aussi 
l’occasion de réfléchir sur la prise en compte de la technique par les théories du cinéma et, plus 
largement, sur les problématiques soulevées par l’articulation entre le domaine de l’art et celui 
de la technique. 
 
Bibliographie indicative : 
SALT Barry, Film Style and Technology: History and Analysis, Londres, Starword, 3e éd., 2009 
[1983]. COMOLLI Jean-Louis, Cinéma contre spectacle, suivi de « Technique et idéologie » (1971-
1972), Lagrasse, Verdier, 2009. 
SIMONDON Gilbert, Imagination et invention (1965-1966), Chatou, La Transparence, 2008. 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
 
AS16Y020 – Auteur.e.s 
  
GR. 1 Enseignante : Iris MOMMENRANSY 
 
L’auteur-cinéaste : Jean-Luc Godard 
 
Jean-Luc Godard, dès ses débuts en tant que critique cinématographique dans les années 1950, 
s’interroge sur l’importance du statut d’auteur au cinéma. Envisagé comme l’opposant direct à 
un cinéma de studios et de grosses productions, l’auteur est la figure du cinéaste démiurge, 
indépendant et autonome. L’œuvre du cinéaste, par la multiplication des formes qu’elle propose, 
interroge différents rapports à la question auctoriale. Aujourd’hui considéré comme l’un des 
chefs de file du cinéma d’auteur français, Jean-Luc Godard a aussi été le réalisateur qui, en créant 
le collectif de cinéma marxiste Dziga Vertov en 1968, a signalé sa propre mort en tant que 
réalisateur pour s’effacer au sein d’un groupe. 
Ainsi, ce cours entend questionner les rapports du réalisateur au statut d’auteur. Qu’est-ce-qui 
différencie un auteur d’un cinéaste ? La vision absolue de l’auteur, comme créateur indépendant, 
n’est-elle pas une illusion artistique ? Chez Godard, l’auteur de cinéma n’est-il pas proche du 
lecteur passionné, attaché aux processus littéraires jusque dans sa pratique cinématographique 
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? A l’aide de textes théoriques, d’analyses filmiques, d’entretiens du cinéaste, nous aurons à cœur 
de voir les dynamiques, les tensions et les limites de la question de l’auteur au cinéma. 
 
Bibliographie indicative 
BERGALA Alain et GODARD Jean-Luc, Les années Cahiers (1950-1959), « Champs », Flammarion, 
2007. DE BAECQUE Antoine, Godard : biographie, Grasset, 2010. 
AUMONT Jacques et MARIE Michel, section « Auteur », Dictionnaire théorique et critique du 
cinéma, Armand Colin, 2016. 
 
Groupe 2, enseignant : Pierre BERTHOMIEU 

Autour d’un cinéaste – Ridley Scott 
 
« Faire des films est une proposition qui coûte toujours plus cher ». Artisan, artiste, dessinateur, 
réalisateur de publicités et de longs métrages fameux, producteur à succès et propriétaire de 
studios, le britannique Ridley Scott a bâti un empire en près de cinquante ans. L’échec public de 
son premier film lui fait admettre le désir et la nécessité de trouver un public, de le garder et de 
savoir suivre les modes. Admettant le compromis permanent entre économie et créativité, sa 
filmographie est à la fois majeure, évidente et mystérieuse. Elle abonde en grands succès, « 
œuvres- cultes » (Thelma et Louise), films de genre ultra-raffinés (American Gangster, 
Mensonges d’Etat) et pièces méconnues ou oubliées (Legend, Traquée, Cartel). Créateur régulier 
de la science-fiction et de l’horreur (Alien, Blade Runner, Hannibal, Prometheus, Seul sur Mars, 
Alien : Covenant), Scott a aussi réinventé la fresque historique (Duellistes, 1492, Gladiator, 
Kingdom of Heaven). Son approche visuelle, sa signature plastique, son goût pour la mythologie 
au cœur des récits réalistes ont exercé une large influence sur le spectaculaire anglo-saxon, et 
ses méthodes de travail (économie monumentale, obsession du détail, perfection de la pré-
production, technologies novatrices) sont devenues canoniques. 
Nourrie d’obsessions historiques, sociales et métaphysiques, l’œuvre résiste néanmoins au 
classement générique et aux grilles thématiques simples. Scott est un auteur mystérieux tapi 
sous l’identité d’un producteur-général d’armée. Le mystère de cet auteur visuel s’éclaire en 
plongeant au cœur de l’économie du blockbuster des années 1980-2010 et en détaillant les 
collaborations majeures (scénaristes, directeurs de la photographie, monteur, compositeurs) de 
cette vision mythologique qui interroge les rituels et totems des sociétés. 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
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DROIT  

UNIVERSITE PARIS CITE – L1, L2 

 

 Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :  
 
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Bureau 193C 
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage 
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
 
 

 
 
 
TBA  
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ECONOMIE 

PARIS I – ECONOMIE - L1, L2 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat : 
 
Secrétariat Economie – Monsieur Nil PITRAT 
Bureau C2202 
Centre Pierre Mendès France, 22e étage, couloir C 
90, rue de Tolbiac 
75013 Paris 
 
Ouvert : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi , 9h30-12h00 et 14h00-16h00. 
 

LICENCE 2 

 

  
B2011019 Macroéconomie : économie ouverte  

B2010219 Microéoconomie : Structures de marché et stratégies  

B2010619 Institutions : Emploi, chômage, revenus  

B2012619 Mineure philosophie : justice et économie normative  

B2012419 Mineure droit : droit des affaires  

B2012819 Mineure sociologie : sociologie économique   
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UNIVERSITE PARIS CITE – SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES – L1, L2 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :  
 
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Bureau 193C 
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage 
16, rue Marguerite Duras - 75013 Paris 
Nadia Lokmane - Correspondant pédagogique 
nadia.lokmane@univ-paris-diderot.fr 
Aurélia Delabrousse 
Gestionnaire de Scolarité - Licence 3 
aurelia.delabrousse@u-paris.fr 
Début des cours :  semaine du 16 JANVIER 2023 
TD : début semaine du 23 /01 

LICENCE 1 

 

EC12U010– UE FONDAMENTALE 
EC12Y010– Analyse microéconomique : Le comportement des agents économiques 
Responsable : Isabelle BADREAU 
 
CM  Jeudi  09h00-11h00   HF Amphi 1A   Rdc I.BADREAU 
 
Gr. 1 Lundi 13h00-14h30  HF Salle 237C 2ème étage   R. MANSIRI 
Gr. 2 Lundi 14h30-16h00  HF Salle 237C 2ème étage  R. MANSIRI 
Gr. 3 Lundi 17h30-19h00   HF Salle 237C 2ème étage   A. ANDREI 
 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine. 
Chapitre 0 : Introduction générale 
Chapitre 1. Les décisions individuelles dans le modèle de concurrence parfaite : le 
consommateur Partie 1 : Les paniers de biens 
Partie 2 : Les préférences du consommateur Partie 3 : Les fonctions d’utilité 
Partie 4 : Le choix du consommateur en concurrence parfaite Partie 5 : Le problème de l’échange 
Partie 6 : Les hypothèses du modèle de concurrence parfaite 
Chapitre 2 : L’entreprise ou le “producteur” Partie 1 : Les techniques de production 
1.1. La fonction de production 
1.2. Les isoquantes 
1.3. La productivité marginale des inputs 
1.4. Le taux marginal de substitution technique 
1.5. Les rendements d’échelle 
Partie 2: Le choix du producteur (l’approche par la fonction de production) 
1.1. La fonction de profit 
1.2. Conditions de maximisation du profit dans le cas d’une fonction à plusieurs inputs 
1.3. Le sentier d’expansion 
Partie 3 : Le choix du producteur (l’approche par la fonction de coût) 
1.1. De la fonction de production à la fonction de coût 



 

EDUCO Printemps 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

E
co

n
o

m
ie

 

34 

 

1.2. Coûts fixes et seuil de production 
1.3. Seuil de prix et “courbe de coût moyen en U” 
1.4. Fonction de coût et fonction d’offre de concurrence parfaite 
Chapitre 3 : L’équilibre en concurrence parfaite 
Partie 1 : Un équilibre général dans une économie d’échange pur à deux agents 
1.1. Le concept de demande nette 
1.2. Demande nette et contrainte budgétaire 
1.3. La loi de Walras 
1.4. L’équilibre général 
Partie 2 : Existence d’un équilibre général Partie 3 :Stabilité de l’équilibre général 
 
Bibliographie 
Genereux J., 2014, Économie politique - Tome 2 – Microéconomie, Broché , 7ème édition, 
Hachette supérieur, mai. Guerrien. B, 1995, La microéconomie : La pensée économique 
contemporaine. Points économie. 
Guerrien B. et Benicourt E., 2008, La théorie économique néoclassique : Microéconomie, 
macroéconomie et théorie des jeux, Broché – Grands Repères, La Découverte, mai. 
Pucci. M et J. Valentin, 2009, Microéconomie : la concurrence parfaite, PUF. 
  
EC12U020 - UE FONDAMENTALE 
EC12Y020- Macroéconomie appliquée Responsable : Eric MAGNIN 
 
CM Vendredi 12h00-14h00  HF  Amphi 1A Rdc    E. MAGNIN 
 
Gr. 1 Mardi 11h00-12h30  HF Salle 237C 2ème étage  L. MAJIDI 
Gr. 2 Mardi 12h30-14h00  HF Salle 237C 2ème étage  L. MAJIDI 
Gr. 3 Mardi 14h00-15h30  HF Salle 237C 2ème étage  L. MAJIDI  
Gr. 4 Mardi 15h30-17h00  HF Salle 237C 2ème étage  L. MAJIDI 
 
Organisation pratique : 2h de cours + 1h30 de TD par semaine. I - L'approche par les produits 
1. La nomenclature des branches et des produits 
2. Les opérations sur biens et services : les emplois 
3. Les opérations sur biens et services : la production 
4. La valorisation des ressources et des emplois 
5. La valeur ajoutée 
6. Le PIB et l’analyse des contributions à la croissance 
7. Le Tableau des entrées-sorties (TES) 
II - L'approche par les revenus : les comptes de secteur 
1. Les sociétés non financières 
2. Les ménages 
3. Les administrations publiques 
4. Les autres secteurs 
5. Le Tableau économique d’ensemble (TEE) et les agrégats 
III – Les comptes de patrimoine 
IV – Les limites de la comptabilité nationale 
V – Initiation à l’analyse conjoncturelle 
 
Bibliographie 
PIRIOU J.P. & BOURNAY J., La comptabilité nationale, Grands Repères, Coll. « Manuels », La 
Découverte, 2012. 
OFCE, L’économie française année n+1, Repères, La Découverte, année n. 
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EC12U030 - UE FONDAMENTALE 
EC12Y030- Economie européenne Responsable : Rudy BOUGUELLI 
 
CM Mardi   09h00-11h00   HF  Amphi 4C 1er étage  R. BOUGUELLI 

 
Gr. 1 Jeudi  12h30-14h00  HF  Salle 237C 2è étage R. BOUICHE 
Gr. 2 Mercredi 18h00-19h30  HF Salle 237C 2è étage F.BOURCELOT 
Gr. 3 Jeudi  18h30-20h00  HF Salle 237C 2è étage F. BOURCELOT 
 
Organisation pratique : 2h de cours + 1h30 de TD par semaine. Résumé du programme : 
Ce cours est construit en quatre étapes. La première, introductive, revient sur l’histoire 
économique, politique et institutionnelle de la construction européenne (du Marché commun au 
Brexit) et ses enjeux plus ou moins visibles. La deuxième se penche sur les institutions, afin de 
montrer en quoi l’UE constitue un “objet politique non identifié”. La troisième partie est 
consacrée aux politiques de l’UE, et en particulier aux politiques commerciales et de la 
concurrence, particulièrement sous le feu de l’actualitéest centrée sur le système monétaire 
européen et la monnaie unique. Enfin, la dernière partie sera consacrée à la monnaie unique et 
les enjeux qu’elle pose à la coordination des politiques économiques, et au-delà... 
 
Bibliographie 
DEFRAIGNE J.-C., NOUVEAU P., Introduction à l’économie européenne, Bruxelles, De Boeck, 2015 
OFCE, L’économie européenne 2019, Repères, La Découverte, 2018. 
DENORD F., SCHWARTZ A., L’Europe sociale n’aura pas lieu, Paris, Raisons d’Agir 
STIGLITZ J., L’euro : comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe, Paris, Les Liens 
qui Libèrent, 2016 
  
EC12U040 - UE FONDAMENTALE 
EC12Y040 - Histoire de la pensée économique 
 
Cours : début semaine du 16/01 (CM les : 26/01-9/02-23/02-9/03-23/03-6/04-20/04) 
Jeudi 14h00-18h00 HF Amphi 12E 3ème étage 1 semaine sur 2  
TD : début semaine du 23/01 
Gr1 Jeudi  11h00-12h30 HF Salle 237C 2ème étage  L. NEJJAR 
Gr2 Mardi  17h15-18h45 HF Salle en attente  C. ROUGE-PULLON 
Gr3 Vendredi 14h00-15h30 HF  Salle 237C 2ème étage  Y. DOSQUET 
Gr4 Vendredi 15h30-17h00 HF Salle 237C 2ème étage  Y. DOSQUET 
 
Responsable : Irène BERTHONNET et Jonathan MASSONNET Organisation pratique : 2h de cours 
magistral + 1h30 de TD par semaine. 
Résumé du programme : Histoire de la pensée économique de la fin XIXème siècle au début du 
XXIème siècle 
Ce cours d’histoire de la pensée économique s’inscrit dans le sillage du cours d’introduction à 
l’économie du premier semestre (EC11Y010 – Introduction à l’économie). Construit autour de la 
révolution keynésienne des années 1930, il s’intéresse à l’analyse économique (surtout 
macroéconomique) qui a été développée entre la fin du XIXème siècle et le début du XXIème 
siècle. Sont plus précisément traités : la loi de Say et la relation entre l’offre globale et la 
demande globale, le rôle de la demande globale et des facteurs monétaires dans la dynamique 
économique, le taux d’intérêt, la détermination du niveau d’emploi, ainsi que l’impact des 
politiques économiques sur l’activité. Il articule la pensée néoclassique pré-keynésienne, l’œuvre 
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de Keynes et les travaux orthodoxes qui ont été développés de la fin des années 1930 (synthèse 
néoclassique, monétarisme, nouvelle synthèse néoclassique) jusqu’à aujourd’hui. 
 
Bibliographie : 
Une bibliographie générale et une bibliographie thématique seront fournies au début du cours. 
Elles seront préalablement disponibles sur Moodle ou sur demande. 
 
EC12U050 - UE FONDAMENTALE 
EC12Y050 – Statistique descriptive pour les sciences sociales Responsable: Marie-
José VOISIN 
 

Lundi   11h00-12h30   HF Amphi  5C 1er étage   M.J. VOISIN 
TD : début semaine du 23/01 
Gr.1 Mercredi 09h00-11h00 HF Salle Script 557C J.M. LASCAUX 
Gr.2 Mercredi 11h00-13h00 HF Salle Script 557C J.M LASCAUX 
Gr.3 Mercredi 13h30-15h30 HF Salle Script 557C J.M. LASCAUX 
Gr.4 Mercredi 15h30-17h30 HF Salle Script 557C J.M. LASCAUX 
Gr.5 Mercredi 17h30-19h30 HF Salle Script 557C J.M. LASCAUX 
 
Organisation pratique : 1h de cours magistral + 2h de TD en salle informatique 
Plan du cours : 
1. Population, caractères 
2. Caractéristiques de valeur centrale 
3. Caractéristiques de dispersion et de concentration 
4. Indices et taux de variation 
5. Distribution à 2 caractères 
6. Régressions non linéaires 
7. Séries chronologiques 
 
Bibliographie : 
L. LEBOUCHER – M-J VOISIN, Introduction à la statistique descriptive, Editions Cépaduès, 2015 
 

LICENCE 2 

EC14U010 - UE FONDAMENTALE 
EC14Y010 - Politique économique 
 
CM Mardi  08h30-10h30     Amphi 8C 5ème étage  C.ROUGE-PULLON 
TD au choix : début semaine du 23/01 
Gr. 1 Mardi 14h00-15h30 Halle aux Farines Salle en attente C.ROUGE-PULLON 
Gr. 2 Mardi 15h30-17h00 Halle aux Farines Salle en attente C.ROUGE-PULLON 
 
Responsable : Cyrille ROUGE-PULLON 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD 
C’est peu de dire que l’activité économique, livrée à elle-même, est la source de nombreux 
déséquilibres et gaspillages : chômage, récessions, pollutions, et la liste est longue. Autant de 
raisons qui ont progressivement justifié une intervention croissante des pouvoirs publics dans 
l’économie. Pour autant, cela ne veut pas dire que les “recettes” à mettre en œuvre sont 
évidentes et consensuelles. Ce cours propose de revenir sur les principales politiques 
économiques : conjoncturelles (budgétaires et monétaires) et structurelles en vertu d’un 



 

 

 

 

EDUCO Printemps 2023 

All course information subject to change – Course catalogue edition of  January 5, 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

E
co

n
o

m
ie

 

37 

 

découpage traditionnel, en en examinant les fondements et les débats qui les entourent, mais 
aussi sur certains enjeux “émergents”, tels que les politiques climatiques, les questions de 
protection et de justice sociale ou encore l’évaluation des politiques publiques - ou comment 
toutes les politiques tendent à être envisagées sous le prisme économique... 
 
Bibliographie 
GÉNÉREUX J., Introduction à la politique économique, Paris, Seuil, coll.”Points”, 2015 (3e éd.) 
PARIENTY A., Précis d’économie, Paris, La Découverte, coll. “Grands Repères”, 2017 BENASSY-
QUERE A. et al., Politiques économiques, Bruxelles, De Boeck, 2015 
BOZIO A., GRENET J., Économie des politiques publiques, Paris, La Découverte, coll. “Repères”, 
2017 
 
EC14U020 - UE FONDAMENTALE 
EC14Y020 - Economie du travail 
 
CM Mardi  11h00-13h00  HF  Amphi 8C 5ème étage   M.J. VOISIN 
TD au choix : début semaine du 23/01 
 
Gr. 1 Jeudi 15h00-16h30 HF Salle 237C 2ème étage  L. NEJJAR 
Gr. 2 Jeudi 16h30-18h00 HF Salle 237C 2ème étage  L. NEJJAR 
 
Responsable : Marie-José VOISIN 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD. 
Plan du cours : 
1. L’emploi et ses évolutions 
2. Le chômage et sa mesure 
3. Travail productif et division de la société en classes dans la théorie classique et chez 
Marx 
4. La représentation néo-classique du marché du travail 
5. L'emploi et le chômage chez Keynes 
6. Les renouvellements de la théorie néo-classique sur le travail 
7. Les renouvellements de la pensée keynésienne sur l’emploi 
8. Les analyses institutionnalistes 
 
Bibliographie : 
Gazier Bernard et Petit Héloise, Economie du travail et de l'emploi, Ed. La Découverte, 2019 
Gautié Jérôme, Le chômage, Editions La Découverte, collection Repères, 2015 
Cahuc Pierre et Zylberberg André, Le marché du travail, Editions De Boeck Université, 2001 
Cahuc Pierre et Zylberberg André, Microéconomie du marché du travail, Ed.La Découverte, 
Repères, 2003 
Eric Leclercq, Les théories du marché du travail, collection Points, Seuil, 1999 
  
  



 

EDUCO Printemps 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

E
co

n
o

m
ie

 

38 

 

EC14U030 - UE FONDAMENTALE 
EC14Y030 - Entreprises, secteurs et marchés 
 
CM Mercredi 10h00-12h00 HF Amphi 10E 1er étage  P. GROUIEZ 
TD : début semaine du 23/01 
Gr. 1 Mercredi 14h30-16h00 HF Salle 237C 2ème étage  L. MAJIDI 
Gr. 2 Mercredi 16h00-17h30 HF Salle 237C 2ème étage  L. MAJIDI 
 
Responsable : Pascal GROUIEZ 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine. 
Objectifs : Le cours est structuré en deux grandes parties. La première partie porte sur les 
enseignements de l’analyse économique dans le cadre de la concurrence imparfaite. L’accent est 
mis sur l’analyse de la structure des marchés (considérée comme une donnée intrinsèque) et la 
stratégie des producteurs en lien avec le comportement des consommateurs dans le cadre 
d’asymétries informationnelles et de pouvoir. La deuxième partie inscrit la problématique du 
cours dans une perspective d’analyse des stratégies des producteurs dans un environnement 
contraint mais partiellement modelé par eux. il s’agit d’appréhender les représentations des 
structures de marché en tant qu’espace de différenciation et de concurrence élaboré par les 
acteurs économiques. Ainsi, le modèle "Structure, comportements, performances" et ses 
développements tout comme les apports de l’école française sont présentés. Les stratégies 
industrielles de différenciation, intégration verticale et horizontale, barrières à l’entrée, 
stratégies d’entrée, réglementation de la concurrence, coopération, innovation sont étudiées à 
travers le cadre des courants modernes d’économie géographique, de géographie économique 
et d’économie internationale, tels que le modèle “Global Value Chains” (chaînes de valeur 
mondiales) et “Global Production Networks” (Réseaux de production mondiaux). Cette partie 
sera notamment l’occasion d’aborder les politiques industrielles (industrial policies) dans la 
mondialisation. La conclusion questionne le lien parfois contradictoire entre les politiques de 
protection des droits des consommateurs, les politiques industrielles d’innovation et l’insertion 
de l’Europe dans la mondialisation dans une perspective post Covid 19. 
Programme : 
Partie 1 structure des marchés et concurrence imparfaite : etude de la relation entre les 
producteurs et les consommateurs 
Chap I - Rappel du cadre de concurrence parfaite et implication pour l’EI ; 
Chap II - Le Monopole et ses implications dans l'analyse des comportements des producteur et 
des consommateur 
Chapitre III - Les comportements des producteurs dans une structure de marché oligopolistique 
Partie 2 : les entreprises dans la mondialisation 
Chapitre IV - l’analyse structure - comportement - performance où l’étude des stratégie des 
firmes dans un environnement partiellement modelé par elles. 
Chapitre VI - Stratégies des firmes à l’heure d’une autre globalisation 
 
Bibliographie : 
Arena R., Benzoni L., De Bandt J, Romani P.-M. (éds.), Traité d'économie industrielle, Economica, 
troisième édition, 1993. 
Dang Nguyen G., Économie industrielle appliquée, Vuibert, 1995. 
Glais M., Économie industrielle. Les stratégies concurrentielles des firmes, Litec, 1992. 
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EC14U040 - UE FONDAMENTALE 

EC14Y040 - Economie des marchés émergents 
 
Cours :début semaine du 16/01 
Lundi 10h00-12h00  Halle aux farines  Amphi 9E 1er étage   P. KOLEVA 
 
Pas de TDs 
 
Responsable: Petia KOLEVA 
Initialement réservée au Brésil, à la Russie, à l’Inde et à la Chine (BRIC), la notion d’économie 
émergente s’étend aujourd’hui à une grande variété de pays. Ce cours a pour objectif de 
présenter les caractéristiques communes de cette catégorie de pays et leur intégration à 
l’économie mondiale avant de mettre en avant quelques trajectoires économiques typiques en 
identifiant leurs points forts et leurs difficultés. 
Programme : 
I. Définition et caractéristiques des économies émergentes 
1. Une évolution des définitions 
2. Les caractéristiques communes des émergents 
3. Les premières expériences d’émergence et leur interprétation théorique 
4. Les émergents face aux crises économiques, sociales et écologiques 
II. La trajectoire économique russe 
1. La “transition systémique” 
2. L’intégration dans l’économie mondiale 
3. Le temps des turbulences et des défis 
Conclusion : la structure de l’économie russe : handicap ou atout face aux crises? 
III. La trajectoire économique chinoise 
1. Quelques éléments historiques 
2. Un modèle de croissance extravertie 
3. Vers une croissance qualitative et basée sur la demande domestique 
Conclusion : la crise liée au Covid-19 marque-t-elle le retour vers le modèle de croissance 
extravertie? 
IV. La trajectoire économique indienne 
1. Un développement par substitution aux importations 
2. Les facteurs de l’émergence 
3. Les défis de l’économie indienne 
Conclusion : quelle résistance du “modèle” indien face à la Chine ? 
V. La trajectoire économique brésilienne 
1. Les ressorts de l’émergence 
2. Les défis de l’émergence brésilienne Conclusion : une émergence contrariée? 
 
Bibliographie : 
Meyer C., L’Occident face à la renaissance de la Chine, Odile Jacob, 2018. Renard M.-F., 
L’économie de la Chine, La Découverte, coll. “Repères”, 2018. 
Rigaut P., Les BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine, puissances émergentes, ed. Bréal, coll. “Thèmes 
et débats”, 2017. 
Vercueil J., Les pays émergents. Brésil – Russie - Inde – Chine… Mutations économiques, crises et 
nouveaux défis. Bréal, 4ème édition, 2015. 
Vercueil J., Économie politique de la Russie (1918-2018), Le Seuil, coll. “Points. Économie”, 2019. 
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EC14U050 - UE PROBABILITÉ 

EC14Y050 - PROBABILITÉS 
 
Jeudi  09h00-11h00   HF Amphi 10E   1er étage  C. SIGNORETTO 
TD au choix : début semaine du 23/01 
Gr. 1 Jeudi  11h15-12h45  HF Salle 248E 2ème étage C.SIGNORETTO 
Gr. 2 Mercredi 12h00-13h30  HF Salle 237C 2ème étage M. LANOE 
 
Responsable : Camille SIGNORETTO 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD 
Objectif : Connaître les probabilités est extrêmement utile en économie, mais également dans la 
vie courante, car nous sommes souvent confrontés à des situations dont l’issue est incertaine, 
mais pour laquelle nous disposons d’informations qui nous permettent de prédire le résultat 
avec une certaine probabilité. Ce cours vise ainsi à donner aux étudiants les clés de 
compréhension et d’analyse de nombreux phénomènes économiques et sociaux. 
Programme : Après une introduction sur les premières notions de calcul de probabilités 
(chapitre 1), nous étudierons les deux grands types de variables aléatoires – discrètes et 
continues, ainsi que les couples de variables aléatoires (chapitre 2). Nous aborderons ensuite les 
lois de probabilité les plus usuelles pour chacune de ces types de variables aléatoires (chapitre 
3). Nous conclurons par la correction d’exercices- types portant sur l’ensemble des chapitres 
(chapitre conclusif). 
Bibliographie : Lecoutre J.P. (2019), Statistique et probabilités, Dunod 7ème édition ; Hurlin C. et 
Mignon V. (2018), Statistiques et probabilités en économie-gestion, Dunod, Openbook. 
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PARIS I – ECONOMIE – L3 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :  
 
Secrétariat Economie – Monsieur Nil PITRAT 
Bureau C2202 
Centre Pierre Mendès France, 22e étage, couloir C 
90, rue de Tolbiac 
75013 Paris 
 
Ouvert : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi , 9h30-12h00 et 14h00-16h00. 

LICENCE 3 

 

B3011819 Economie de l’environnement  

B3012019 Introduction à l’économie expérimentale  

B3012219 Regards croisés en sciences économiques et sociales  

B3011019 Economie du développement  

B30112219 Mécanismes financiers d’entreprise  

B3011419 Sociologie de la stratification sociale 
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UNIVERSITE PARIS CITE – SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES – L3 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :  

UFR Géographie, Histoire et Sciences de la Société (GHSS) 

Bâtiment Olympe de Gouges 
8 place FY/13, au bout du pont Albert Einstein 
75013 Paris 

LICENCE 3 

 
EC16U010 - UE FONDAMENTALE 
EC16Y010 - Concurrence imparfaite et stratégie des acteurs 
 
Responsable : Antoine REBERIOUX 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine 
Programme : I. Interactions stratégiques et rationalité. II. les stratégies dominantes, dominées et 
prudentes. III. L’équilibre de Nash : principes et limites. IV. Les jeux séquentiels et répétés. 
Bibliographie indicative: 
Shaun P. Hargreaves Heap and Yanis Varoufakis, Game Theory: A Critical Introduction, London, 
Routledge, 2 ed., 2004. 
Yannick Gabuthy et Sylvain Béal, Théorie des jeux coopératifs et non coopératifs : application 
aux sciences sociales, Collection Ouvertures économiques, De Boeck supérieur, 2018. 
 
EC16U020 – UE FONDAMENTALE 
EC16Y020 - Monnaie, Banques, Finance 
 
Responsable : Rudy BOUGUELLI 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine. 
Objectifs : Comprendre le rôle et la fonction de la monnaie dans les économies capitalistes et les 
enjeux actuels de l’organisation monétaire 
Résumé du programme : 1. La monnaie comme institution sociale, 2. Marchés financiers et 
financiarisation des économies à l’œuvre dans les dernières décennies, 3. Zone euro et la crise 
grecque. 
 
Bibliographie : 
D. PLIHON, La monnaie et ses mécanismes, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2017 (7e éd.) 
Les Economistes Atterrés, La monnaie, un enjeu politique, Paris, Seuil 
F. VAN DE VELDE, Monnaie, chômage et capitalisme, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires 
du Septentrion, 2005 
  
EC16U030 - UE FONDAMENTALE 
EC16Y030 - Économie de l’environnement et du développement durable  
 
Responsable : Eric MAGNIN 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine. 
Objectifs : Depuis le début des années 1970, les préoccupations environnementales ont envahi 
le débat public. Or historiquement, la science économique s’est construite en excluant la nature 
de son champ d’analyse. Progressivement, les économistes ont dû redécouvrir les interactions 
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entre les activités humaines et la nature. L’analyse économique (néoclassique) de 
l’environnement constitue une réponse aux problèmes environnementaux. Il est toutefois 
nécessaire de confronter cette approche avec la problématique du développement durable. 
Programme : I – Introduction : 1. Les interactions entre système économique et système 
écologique ; 2. Les dégradations anthropiques de l’environnement : un état des lieux ; 3. 
Environnement et histoire de la pensée économique ; 4. Du retour de l’environnement dans la 
théorie économique à l’émergence du concept de développement durable ; I – L’analyse 
économique de l’environnement : 1.Les effets externes ; 2.L’optimum de pollution ; 
3.L’internalisation des effets externes : la taxe pigouvienne ; 4. Le débat sur les écotaxes ; 5. 
L’internalisation des effets externes : le théorème de Coase et la création d’un marché de droits à 
polluer ; 6. Une comparaison des différents instruments de politique environnementale ; 7. La 
critique de l’optimum de pollution ; II – A la recherche d’un modèle de développement durable : 
1. L’écologie industrielle ; 2. L’économie des services et de la fonctionnalité ; 3. La décroissance 
Bibliographie : 
BONTEMS Philippe et ROTILLON Gilles, L’économie de l’environnement, coll. Repères, La 
Découverte, Paris, 2007. 
VALLÉE Annie, Économie de l’environnement, coll. Points, Seuil, Paris, 2002. 
VIVIEN Franck-Dominique, Le développement soutenable, coll. Repères, La Découverte, Paris, 
2005. 
 
EC16U040 - UE FONDAMENTALE 
EC16Y040 - Économie sociale et solidaire 
 
Responsable : Thomas LAMARCHE 
Organisation pratique : 1h30 de CM-TD par semaine. 
Objectifs : L'économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les organisations de statuts très variés 
(coopératives, associations, mutuelles ou fondations principalement) qui ont pour objet de 
concilier activité économique et utilité sociale. Historiquement, à côté de l’entreprise à capitaux 
tournée vers le profit il est possible de repérer une grande variété de formes d’activités 
économiques dont les objets ne sont pas exclusivement économiques, mais sont tournés vers la 
solidarité, l’utilité sociale, et qui mettent en oeuvre une gouvernance démocratique, tout en se 
situant pourtant dans le champ de l’activité économique. 
L’objet du cours est de rendre compte de ces initiatives et de situer les enjeux de la variété des 
modèles de production, mais aussi de rendre compte de la portée critique de ces alternatives. 
Critiques qui ne relèvent pas seulement de discours mais s’ancrent dans le monde de la 
production, du travail et de l’échange. L’économie sociale est le lieu conjointement de démarches 
tout à fait institutionnalisées au cœur de notre modèle social et celui de démarches 
d’expérimentation et d’innovations sociales permanentes dont l’objet est la réappropriation de 
l’économie par les acteurs. 
Programme : Le cours a lieu sous la forme d’un TD (présence obligatoire), il reposera sur la base 
d’un travail d’enquête auprès d’organisation de l’ESS qui sera mené en cours et entre les cours 
par groupe de travail. Les principaux chapitres sont les suivants 1 - Perspectives historiques. 2 - 
Les coopérative de production, démocratie dans l’entreprise. 3 - social business. 4 - L’économie 
solidaire : une économie des marges, une économie de crise ? 
Sont aussi travaillés selon les travaux menés : Territorialité de l’ESS. Variété des rôles sociaux de 
l’entreprise. Nouvelle Responsabilité sociale de l’entreprise ? ESS et politique publique. 
 
Bibliographie : 
Draperi, J.-F., 2005, L’économie sociale. Utopie, pratiques, principes, Presses de l’économie 
sociale Draperi, J.-F, 2012, La république coopérative, édition Larcier. 
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Frémeaux, P., 2011, L’évaluation de l’apport de l’économie sociale et solidaire, Rapport de 
mission à Monsieur Benoît Hamon Ministre délégué en charge de l’Économie sociale et solidaire 
et de la Consommation, Septembre. 
Gide, C., 2013, La coopération contre le capitalisme (textes commentés par D. Clerc), Les petits 
Matins. La Manufacture coopérative, 2014, Faire société, le choix des coopératives, Ed. Le 
Croquant. 
Recma, Revue internationale de l’économie sociale www.recma.org 
Coop FR, Panorama sectoriel des entreprises coopératives et Top 100, 2014. 
 
EC16U050 - UE QUANTITATIVE 
EC16Y050 – Econométrie 
 
Responsable : Thibaud DEGUILHEM 
Organisation pratique : 3h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine. 
Présentation et objectifs pédagogiques 
Destiné aux étudiant-e-s de troisième année de licence d'économie (SES) et de double licence 
Economie- Géographie, cet enseignement offre une introduction à l'économétrie pour les 
sciences sociales. Moins focalisé sur la théorie économétrique, ce cours adopte volontairement 
un point de vue appliqué aux données d'enquêtes en sciences sociales (package “AER” et 
“Wooldridge”). En appuyant chaque partie sur un problème quantitatif particulier, cet 
enseignement met l'accent sur la compréhension et l'interprétation des hypothèses à la lumière 
des applications empiriques. L'approche économétrique prend ainsi tout son sens comme outil 
au service d'un questionnement, sans jamais s'y substituer. Ce cours propose aux étudiant-e-s 
de développer trois niveaux de compétences distincts : (i.) maîtriser les étapes nécessaires à la 
réalisation d'une bonne analyse économétrique valable indépendamment du modèle utilisé, (ii.) 
pouvoir appliquer et interpréter les différents modèles présentés (linéaire simple, linéaire 
multiple, généralisé ou logistique), (iii.) conduire une étude économétrique, produire des 
résultats pertinents et qui font sens, réfléchir à leur validité et apporter une réponse 
quantitative à des questions du même ordre en sciences sociales.  
Avoir suivi des cours de Mathématiques, de Probabilités et de Tests Statistiques entre le S1 et le 
S5 est fortement recommandé pour cet enseignement. 
Organisation et déroulement 
Après avoir introduit l'intérêt de la modélisation économétrique pour les sciences sociales et 
l'utilisation de Rstudio, ce cours se propose trois parties : (i.) la régression linéaire simple, (ii.) la 
régression linéaire multiple, (iii.) les extensions et généralisation du modèle linéaire. Les 
étudiant-e-s retrouveront toutes les informations en ligne sur la page dédiée au cours : econl3-
eco-ec16y050.html. Prenant fortement appui sur le manuel (Stock and Watson, 2014), des 
lectures conseillées précéderont chaque séance. Le cours se propose de reprendre les exemples 
et applications développées dans cet ouvrage (données disponibles dans le package “AER” et 
“Wooldridge”). 10 séances de TD d'1h30 chacune, toutes dédiées à la pratique de l'économétrie 
appliquée avec Rstudio, accompagnent le cours. Le dossier de TD sera fourni au début du 
semestre lors de la séance d'introduction. Les étudiant-e-s bénécieront tout au long du semestre 
de la mise en place d'une communauté ("Économétrie" sur le forum DATALAB) dédiée aux 
questions de cours et aux exercices (datalab.tribe.so). Les étudiant-e-s pourront également 
adresser leurs mails au chargé de cours et/ou aux chargés de TD en fonction de l'objet. Ils 
pourront enfin prendre rendez-vous avec le chargé de cours durant les heures de permanence 
dédiées (mardi 10h30-12h). 
Introduction à l'analyse économétrique en sciences sociales 
(a) Modèles, modélisation et approche appliquée en sciences sociales 
(b) Introduction à R avec Rstudio 
Partie I Modèle linéaire simple 
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(a) Introduction au modèle linéaire simple dans une population : covariance et corrélation 
(b) Estimation d'un modèle linéaire simple 
(c) Modèle linéaire simple : tests d'hypothèses et intervalles de confiance 
Partie II Modèle linéaire multiple 
(a) Modèle linéaire multiple : résoudre le problème des variables omises 
(b) Tests d'hypothèses et intervalles de confiance dans la régression multiple 
Partie III Extension du modèle linéaire et "bonnes pratiques" en économétrie 
(a) Fonctions de régression non linéaires 
(b) Régression avec une variable dépendante binaire 
(c) Produire, présenter et discuter des résultats économétriques : les "bonnes pratiques" 
 
Références 
Cornillon, P.-A., Guyader, A., Husson, F., Jégou, N., Josse, J., Kloareg, M., Matzner-Lober, E., and 
Rouvière, L. (2012). Statistiques avec R. Presses Universitaires de Rennes. 
Denis, D. J. (2015). Applied Univariate, Bivariate, and Multivariate Statistics. Wiley-Blackwell. 
Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson. 
Stock, J. H. and Watson, M. W. (2015). Introduction to Econometrics. Global Edition. Pearson. 
Wooldridge, J. (2018). Introduction à l'économétrie : une approche moderne. De Boeck 
Supérieur 
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FRANÇAIS 

EDUCO 

Communication 1 : Grammaire et communication 
 

Caroline FERRARD 

 

Cours :   Lundi  9h-10h30  salle TBA 

 et Jeudi  10h-11h30  salle TBA 

 

Ce cours prend en compte tous les aspects de la langue : grammatical, phonétique, lexical, et 

communicatif ; sans oublier la civilisation, intrinsèquement liée à la langue. Nous poursuivrons un 

triple objectif : d'une part, se familiariser avec l'univers quotidien des Français d'aujourd'hui, d'autre 

part, développer les capacités de compréhension et d'expression écrite, enfin, intégrer et maîtriser les 

automatismes et réflexes de la communication orale. Le cours se compose de 25 séances d’1h30. 

 

Objectifs 

• Approfondir ou acquérir des notions de grammaire de niveau avancé, par l’étude de règles et 

la pratique d’exercices / Fixer les connaissances syntaxiques. 

• Apprendre à maîtriser les différences de registre afin de s’exprimer dans divers contextes. 

• Proposer une vue d'ensemble de la France de 2022, permettant une meilleure compréhension 

des évènements et de la vie dans l’Hexagone. 

• Sensibiliser aux différentes composantes de la société française : Institutions sociales, 

économiques et politiques 

• Présenter les régions françaises. 

• Explorer certains points culturels, se familiariser avec les comportements et modes de pensée 

en France et s'intéresser à la communication interculturelle. 

• Construire et étendre la maîtrise du lexique / Apprendre à éviter les faux amis / Développer 

des stratégies de conversation. 

• Se familiariser avec les traits prosodiques du français et favoriser l’acquisition de nouveaux 

modes articulatoires. 

• Améliorer la vitesse d’élocution et développer la fluidité verbale. 

• S’intéresser à la communication gestuelle : Expliciter les gestes, mimiques, postures et 

positions dans l’espace. 

 

Organisation du cours 

Le cours s’appuiera sur 4 grands axes : grammatical, lexical, phonétique et culturel. Il s'organisera 

autour de grands thèmes tels que : Le temps libre – La formation et l’emploi – La vie de famille – Les 

relations entre les hommes et les femmes –Les bonnes et les mauvaises manières – Le malaise de 

l’exclusion. 

 

Attention ! Il ne s’agit pas d’un cours de grammaire. 

La grammaire sera envisagée dans une perspective globalisante et non comme une unité particulière.  

Néanmoins certains points grammaticaux seront particulièrement étudiés : 
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Les temps du passé - L’expression de la durée – Les emplois du conditionnel – Les valeurs du subjonctif 

– Les relations logiques et les articulateurs du discours – La place de l’adjectif. 

Ce syllabus est susceptible de subir des modifications. Selon les besoins des étudiants, certains points 

fondamentaux pourront être remis à jour. De même, les thèmes liés à la civilisation et à la culture 

seront abordés en fonction de l’actualité et des préoccupations du moment. 

Différentes techniques seront envisagées : jeux, simulations énigmes, débats, rallyes, études de cas, 

lecture de journaux, exposés thématiques, écoute et visionnage de cassettes audio et vidéo. 

Consacré à l’expression orale, autant qu’à l’expression écrite ; ce cours requiert un certain nombre 

d’activités obligatoires : Lectures de documents – Exercices structuraux – Devoirs écrits, à la maison - 

Commentaires d’article – Présentations orales à préparer – Exercices de mémorisation. 

 

Contrôle des connaissances 

Participation en classe, assiduité et travail à la maison 

Tests en classe  

Examen partiel 

Examen final 

La présence au cours est obligatoire.  

Plus de deux absences injustifiées  entraînera une diminution de la note finale 

Il est absolument interdit de faire corriger vos devoirs par un professeur de S.O.S TUTORAT. 

 

Communication 2 : Phonétique et communication 

Caroline FERRARD 

Cours :   Lundi  10h30 – 12h salle TBA 

 et Jeudi  11h30 – 13h salle TBA 

 
Ce cours a pour objectif de faire découvrir aux étudiants les phénomènes qui permettent une 
production orale efficace. 
Il est admis aujourd’hui que la maîtrise d’une prononciation correcte, est primordiale dans la 
communication. 
Il s’agit donc de favoriser l’intériorisation des systèmes phonétique, intonatif, accentuel et 
rythmique du français parlé. 
C’est pourquoi, nous nous engagerons dans une triple démarche : d’une part, se familiariser avec 
l’étude linguistique des sons, d’autre part, améliorer la perception et la production des sons, 
enfin, acquérir les structures prosodiques (accentuation et intonation) de la langue française. 
 
Le cours se compose  de 22 séances d’1h 30 et de 1 séance de 2h. 
 
OBJECTIFS 
 
• Mettre en place de nouvelles habitudes perceptuelles et phonatoires 
• Sensibiliser à la dissymétrie entre le code écrit et le code parlé 
• Apprendre à maîtriser les différences de registre afin de s’exprimer dans divers 
contextes. 
• Améliorer la vitesse d’élocution et développer la fluidité verbale 
• Être à même de transcrire un texte de difficulté moyenne en utilisant l’API 
• Être conscient des règles principales de correspondance graphophonémique et savoir les 
utiliser 
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ORGANISATION DU COURS 
 
A travers une sensibilisation auditive et corporelle, le cours présentera les principales 
caractéristiques du système phonétique français : Les caractéristiques articulatoires, 
mélodiques, rythmiques et accentuelles de la phrase française. 
De plus, la spécificité du français oral étant la grande cohésion des mots dans la chaîne parlée, 
nous étudierons en détail les phénomènes de l’enchaînement vocalique, de l’enchaînement 
consonantique, et de la liaison. 
Bien évidemment, les difficultés liées à la chute ou au maintien du [ə] seront abordées. 
 
La partie articulatoire sera essentiellement axée sur les 13 voyelles du français standard, les 3 
semi-voyelles, et les consonnes générant le plus de confusion. 
 
Le cours se décomposera en 4 temps : 
 
1 un travail d’écoute et de discrimination 
2 un entraînement intonatif et articulatoire 
3 une typologie des codes phonographiques 
4 une prise de parole individuelle 
 
Ce cours visant à développer les compétences d’expression orale, une vingtaine de minutes en 
début ou fin de cours seront consacrées à des prises de parole individuelle sous différentes 
formes : exposé de type persuasif ou narratif – lecture dramatisée – mémorisation de textes – 
commentaires d’articles. 
 
En fonction de l’actualité et des préoccupations du moment, ce syllabus est susceptible de subir 
des modifications. 
 
Activités obligatoires requises : Lectures de documents – Présentations orales à préparer - 
Devoirs écrits, à la maison – Transcriptions phonétiques – Établissement d’un fichier 
phonétique personnel selon des normes expliquées en classe. 
Un important travail de mémorisation des règles devra être fourni. 
 
EXAMEN FINAL 
 
Il sera composé d’une partie commune écrite en classe et d’un examen oral individuel  (les 
modalités seront annoncées ultérieurement) 
La présence au cours est obligatoire. Toute absence injustifiée entraînera une diminution de la 
note finale. 
 
Il va  de soi que l’usage du français est de rigueur dans la classe : vous  DEVEZ parler FRANÇAIS 
en classe. 
 
Votre présence en classe est de rigueur. N’oubliez pas que la participation est importante. Et si 
pour une raison ou une autre, vous vous trouvez dans l’impossibilité d’aller en classe, il est de  
votre responsabilité de faire en sorte que quelqu’un d’autre apporte votre devoir au professeur 
ou d'apprendre ce qui s'est fait en votre absence.  
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GEOGRAPHIE 

PARIS I – L1, L2 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat : 
 
Secrétariat de Licence 1 & 2 
Bureau B702 
90, rue de Tolbiac 
75013 Paris 
geo1@univ-paris1.fr 
 
En septembre, bureaux ouverts du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
A partir d’octobre, bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
16h. 
Fermé le vendredi après-midi. 

LICENCE 1 

 
Cultures géographiques S2  
 
24h TD  
Au second semestre, cet enseignement offre une première approche de quelques grandes 
thématiques couvertes par la géographie : risques ; frontières et géopolitique ; question 
d’environnement, d’échelles et d’acteurs ; représentation cartographique et imaginaire. Chacune 
de ces thématiques est abordée au travers d’un recueil d’articles qui donnent lieu à différentes 
formes de valorisation et d’exercices : exposé oral ; synthèse brève ; réalisation de cartes et de 
diatopes… En complément, tout au long du semestre, les étudiants travaillent sur un dossier 
personnel portant sur une problématique de leur choix. Ce dossier aborde une question 
d’actualité et nécessite de rédiger un développement structuré qui s’appuie sur une sélection 
d’articles scientifiques et de presse. 
 
Sociétés et activités locales  
 
12h CM 24h TD 
Ce cours prolonge l’enseignement Paysages et territoires du 1er semestre. Il élargit l’étude des 
territoires en recourant aux données démographiques, sociales et économiques. Le CM traite des 
dynamiques démographiques, et notamment migratoires, de l’espace français, des 
transformations touchant aux villes (métropolisation, périurbanisation), des formes de division 
sociale des espaces et des mutations du système productif. Les TD déclinent, à travers de 
nombreux exemples de communes françaises, l’étude de ces transformations spatiales, tant 
urbaines que rurales. En utilisant notamment les données fournies par l’INSEE, les étudiants 
réalisent sur une commune choisie un dossier privilégiant l’analyse sociale et économique pour 
rendre compte des enjeux d’aménagement et de développement local.  
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Fonctionnement des systèmes climatiques  
 
12h CM 24h TD 
L’enseignement de climatologie vise à comprendre les grands mécanismes qui expliquent la 
répartition et la dynamique des climats : bilan radiatif, circulation atmosphérique… L’approche 
choisie est résolument multi-scalaire, traitant aussi bien des mécanismes planétaires que des 
climats locaux, voire des microclimats. L’objectif est de mieux comprendre les grands enjeux 
actuels pour les sociétés : réchauffement climatique, risques climatiques, potentialités. Le CM 
s’appuie sur des TD dans lesquels sont étudiés : - les documents de base de la climatologie 
(bulletin météorologique, cartes climatiques, diagrammes), - des exemples précis de situations 
climatiques ayant des impacts forts sur les sociétés : sécheresse, aridification, tempêtes… 
 
 
 

LICENCE 2 

 
Dynamiques géomorphologiques 
 
18h CM et 26h TD 
Les dynamiques géomorphologiques permettent de comprendre comment les formes du relief 
sont nées et comment elles ont évolué au cours du temps. Cet enseignement porte plus 
particulièrement sur les processus responsables de cette évolution (la morphogenèse). Dans un 
premier temps, la mise en place des grands volumes de relief (massifs montagneux, bassins 
sédimentaires, etc.) est présentée, en lien avec la tectonique des plaques et les cycles 
sédimentaires. Dans un second temps, sont menées une analyse des agents qui façonnent les 
versants, les vallées et les littoraux, puis la description et l’explication des formes qui en 
résultent. Les thèmes traités en CM sont approfondis lors des TD par des travaux sur documents 
variés (photographies aériennes, cartes, images satellites, tableaux statistiques, extraits 
d’articles de recherche). 
 
Territoires, environnements et inégalités dans les pays en développement 
 
18h CM et 26h TD 
Cet enseignement sensibilise les étudiants aux spécificités du monde tropical et leur permet 
d’appréhender les blocages et les dynamiques socio-économiques de ce vaste ensemble de pays 
en développement. Les relations entre tropicalité et sous- développement constituent un 
élément majeur de réflexion. L’enseignement présente les principes et les formes d’organisation 
de l’espace en insistant sur les rapports entre environnements tropicaux et sociétés à forte 
composante rurale. Il insiste également sur les dynamiques actuellement à l’œuvre : 
transformations politiques post-coloniales, essor des villes, croissance économique 
spectaculaire de certaines régions. 
 
Aires économiques et culturelles 
 
18h CM et 26h TD 
Depuis les années 1990, la mondialisation des échanges s’est accompagnée d’intégrations 
économiques macro-régionales. Ces associations qui résultent de stratégies contradictoires, 
apparaissent autant comme une étape dans un processus de construction de normes et de 
pratiques mondialisées, que comme des espaces de résistances à l’homogénéisation. Du « clash » 
des civilisations jusqu’à la nécessité de « préférences collectives » reposant sur des normes 
sociales et culturelles – et qui ne pourraient se construire à l’échelle du globe –, les idéologies de 
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la globalisation mobilisent ainsi le concept d’aire culturelle. Le CM se propose d’interroger les 
enjeux d’une problématisation en terme d’aires culturelles dont les sciences sociales ont engagé 
depuis longtemps la critique, et qu’elles tentent aujourd’hui de dépasser par des approches en 
termes de circulation, de réseaux, de mondes connectés et transnationaux. Les TD mettent à 
l’épreuve les concepts par des études de cas concrets choisis dans ces « aires », et posant la 
question de leurs délimitations. 
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UNIVERSITE PARIS CITE – L1, L2 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
Contact pour L1 et L2 :  
Département de Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Bâtiment Grands Moulins 
1er étage, bureau 195C  
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
caroline.sananes@univ-paris-diderot.fr 
 
Localisation des enseignements : 
Tous les cours de Licence ont lieu sur le site PRG (Paris Rive Gauche, – 75013 Paris) : 
bâtiments Halle aux Farines (Esplanade Pierre Vidal-Naquet), Olympe de Gouges (8 
place Paul Ricoeur) et Sophie Germain (6 Rue Nicole-Reine-Lepaute). 
 
Attention aux cours de 2h ! 

LICENCE 1 

 
FONDEMENTS DE LA GEOGRAPHIE 4 
GA12Y010 : Climatologie 
 
CM  Mercredi   11h15/12h45  Hxf : Amphi 4C   M. Madelin 
 
1 groupe de 2 heures de TD à choisir parmi ceux proposés : 
 Horaire     Salle     Enseignants 
1 Jeudi  14h/16h   Hxf : salle 306B (43 places)  T. Piau 
2 Jeudi  14h/16h   Hxf : salle 304B (37 places)  L. Beaumont 
3 Vendredi 13h30/15h30   Hxf : salle 304B (37 places)  V. Michot 
4 Vendredi 11h/13h   Hxf : salle 306B (43 places)  V. Michot 
 
TD Eco/Géo  
Mardi  14h/16h,  Hxf : salle en 247E M. Madelin 
Responsables : Salem Dahech, Malika Madelin 
Résumé du programme : La radiation solaire fournit l’énergie nécessaire à l’échauffement de la terre 
et de l’atmosphère. Son inégale répartition dans le temps et dans l’espace explique en grande partie 
l’inégale distribution des températures ainsi que la mise en mouvement de l’atmosphère. La variabilité 
temporelle et spatiale de la circulation atmosphérique à son tour contribue à expliquer la répartition 
et les régimes de précipitation. Ces mécanismes et la géographie des climats qui en découle sont 
l'objet de cet enseignement qui met l'accent, également, sur le changement climatique en cours, ses 
impacts sur les écosystèmes et les sociétés et les actions d'atténuation des émissions et d'adaptation 
à toutes les échelles (internationales à locales). 
Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD pendant 
12 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants 
inscrits en contrôle continu  
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FONDEMENTS DE LA GEOGRAPHIE 5 
GA12Y030 : Géographie des Nords globalisés 
 
CM  Lundi 11h/12h30 Hxf : Amphi 3B   S. Baudet-Michel / M. Guérois 
1 groupe de 2 heures de TD à choisir parmi ceux proposés : 
  Horaire   Salle    Enseignants 
TD 1 Lundi 13h30/15h30 Hxf : salle 306B (43 places) S. Baudet-Michel 
 2 Lundi 13h30/15h30 hXF salle 304B (37 places) M. Guérois 
 3 Lundi 16h/18h  Hxf : 306B (43 places)  C. Palermo 
 4 Mercredi 16h/18h Hxf : 306B (43 places)  C. Palermo 
 
Responsables : Sophie Baudet-Michel, Marianne Guérois 
Résumé du programme : Ce cours vise à aborder les structures et les dynamiques territoriales propres 
aux pays ou grands ensembles de pays dits des « Nords ». Après s’être interrogés sur les limites de 
cette catégorie des « Nords », l’enseignement développera une analyse socio- économique et politique 
de ces espaces, principalement en Amérique du Nord et en Europe, dans le contexte de la 
mondialisation et des crises sociales, économiques et environnementales contemporaines qui les 
mettent sous tension. Les dimensions et les spécificités de ces grandes régions du monde seront 
abordées à travers plusieurs notions communes : organisation politique des territoires, centralités et 
périphéries, métropolisation, décroissance, frontières et interfaces, réseaux et intégration régionale, 
relations avec le voisinage, disparités de développement, espaces en réserve, … 
Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD pendant 
12 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants 
inscrits en contrôle continu  
 
METHODES ET OUTILS EN GEOGRAPHIE 2 
GA12Y040 : Traitement et représentation de l’information géographique (Stat/carto)  
 

CM  Mercredi  9h30/11h Hxf : Amphi 4C    C. Zanin 
1 groupe de 2 heures de TD à choisir parmi ceux proposés 

 Horaire/Salle Enseignants 
 
TD 1 Mercredi  14h/16h Hxf : salle 537C (25 places) V. Michot 
 2 Mercredi  16h/18h Hxf : salle 537C (25 places) R. Houesse 
 3 Jeudi   16h/18h Hxf : salle 557C (25 places) V. Michot 

4 Vendredi  9h/11h  HxF : salle 557C (25 places)  
 
Responsable : Christine Zanin 
Résumé du programme : L’objectif de cet enseignement est de fournir aux étudiants des connaissances 
et des savoirs faire en statistique univariée (définitions, observations, tableau élémentaire, 
dénombrements, distributions statistiques, expressions graphiques, types de caractères, valeurs 
centrales et de dispersion, etc…) et en cartographie (sémiologie graphique, langage cartographique, 
variables visuelles, etc.). 
Ces connaissances théoriques seront appliquées, dans le cadre de travaux dirigés, au traitement de 
l’information géographique de l’ensemble des domaines traités par la géographie. Les échelles 
d’analyses variées seront mises en œuvre à l’aide d’exemples permettant de se former sur plusieurs 
outils dont un logiciel de traitement de données type tableur, un logiciel de conception et de 
réalisation cartographique MAGRIT et un logiciel de dessin ILLUSTRATOR (ou INKSCAPE, logiciel libre). 
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Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD pendant 
12 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en cours et TD (3/4) et examen écrit final (1/4) pour les 
étudiants inscrits en contrôle continu  
  
COMPLEMENTS DE GEOGRAPHIE 1 
GA12Y020 : Diagnostic territorial 
 
1 groupe de 2 heures de TD à choisir parmi ceux proposés 
Horaire   Salle    Enseignants 
 
Vendredi 14h/16h Hxf : 306B (43 places)  S. Berroir 
Mardi 11h/13h  Hxf : salle 306B (43 places) M. Gimat 
Mardi 14h/16h  Hxf : salle 306B (43 places) M. Gigot 
Mardi 16h/18h  Hxf : salle 306B (43 places) I. Hamzaoui 
 
Responsables : Sandrine Berroir, Mathieu Gigot, Matthieu Gimat 
Résumé du programme : Cet enseignement a pour objectif d'initier les étudiants à la démarche du 
diagnostic territorial, outil qui précède et accompagne la formulation des projets et opérations 
d'aménagement et de développement d'un territoire. Il s'agit d'analyser les sources, les méthodes et 
les outils nécessaires pour réaliser un diagnostic territorial, dans la diversité de ses dimensions : 
démographique, géographique, économique, sociale, environnementale, politique, financière… 
L'enseignement vise la maîtrise d'approches à la fois conceptuelles et empiriques. Ainsi, une mise en 
application concrète pour aborder ces entrées pluridisciplinaires dans une approche systémique des 
territoires sera effectuée à l'échelle locale d'une commune. 
Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé de 24h de TD. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : Cette UE est évaluée à 100% dans le cadre du contrôle continu. Il n’y a donc pas 
d’examen final au titre de la première session pour les étudiants inscrits en contrôle continu.  

LICENCE 2 

 
FONDEMENTS DE LA GEOGRAPHIE 9 
GA14Y010 : Biogéographie, pédologie 
 
CM Mardi 9h/11h, Hxf : Amphi 6C E. Grésillon 
1 groupe de 2 heures de TD à choisir parmi ceux proposés 
  Horaire , Salle     Enseignants 
TD 1 Mercredi 9h/11h,Hxf : salle 306B (43 places) C. Clauzel / R. Houesse / F. Bétard 
 2 Mercredi 11h/13h,Hxf : salle 306B (43 places) C. Clauzel / R. Houesse / F. Bétard
 3 Mercredi 14h/16h, Hxf : salle 306B (43 places) C. Clauzel / E. Grésillon / R. Houesse 
 
Responsables : Etienne Grésillon, Céline Clauzel 
Résumé du programme : L'objectif de l'enseignement est de proposer des connaissances et des 
outils pour comprendre la répartition de la biodiversité à la surface du globe. En passant de l’échelle 
zonale (biome) à l’échelle locale (communauté), le cours présentera les éléments descriptifs et 
structurels de chacun de ces regroupements associant les végétaux et les animaux. En insistant sur 
les processus biologiques (croissance, photosynthèse, mode de reproduction) et pédologiques 
(désagrégation de la roche, humification, lessivage) l’enseignement donnera des éléments explicatifs 
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pour comprendre les dynamiques spatio-temporelles des milieux. Enfin à partir de la définition des 
notions d'écosystèmes et de géosystème le cours portera son attention sur les relations qui se tissent 
entre les espèces (interactions biotiques, cycles des nutriments, préservation, perturbation). 
Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD 
pendant 12 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les 
étudiants inscrits en contrôle continu  
 
FONDEMENTS DE LA GEOGRAPHIE 10 
GA14Y020 : Mobilités, migrations 
 
CM Lundi 9h/11h   Hxf : Amphi 10E S. Berroir / A. Spire 
 1 groupe de 2 heures de TD à choisir parmi ceux proposés 
  Horaire   Salle Enseignants 
TD 1 Mercredi 9h/11h Hxf, 237C (43 places) C. Palermo 
 2 Mercredi 14h/16h Hxf : 506B (43 places)  
 3 Vendredi 11h/13h  Hxf, 237C (43 places) A. Doron 
 
Responsables : Sandrine Berroir, Adrien Doron, Laurent Faret 
Résumé du programme : La mobilité spatiale est devenue un enjeu social et politique fort des 
sociétés contemporaines et une thématique centrale dans la compréhension des dynamiques socio-
territoriales. L’enjeu de ce cours est d’élaborer une approche critique des différentes catégories de 
mobilité et des possibles analyses en terme de continuum de mobilités pour interroger nos 
catégories habituelles de penser le territoire (urbain/rural, centre /périphérie….). 
Le cours abordera d'abord la thématique des migrations internationales pour critiquer la notion de 
« crise » accolée à la situation européenne. Il s’agira de sortir du cas européen pour analyser les 
enjeux migratoires entre Sud et Nord et entre pays du Sud. Une deuxième partie du cours portera sur 
le lien entre les pratiques de mobilité et les processus de différentiation sociale et spatiale. Le cours 
s’attachera à présenter les inégalités sociales et spatiales à travers différents types de mobilités : les 
trajectoires résidentielles, les déplacements quotidiens, les pratiques touristiques. Enfin une entrée 
par le genre mettra l’accent sur l’apport des approches intersectionnelles dans la compréhension des 
différentes significations de la mobilité et de l’immobilité. 
Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé de 2h de cours d’amphi sur 9 semaines et de 
2h de TD pendant 12 semaines. 
  
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les 
étudiants inscrits en contrôle continu  
 
FONDEMENTS DE LA GEOGRAPHIE 11 
GA14Y030 : La question du développement 
 
CM Lundi 14h/16h   Hxf : Amphi 9E   J-B. Lanne / A. Doron 
 
 1 groupe de 2 heures de TD à choisir parmi ceux proposés 
 Horaire/Salle Enseignants 
 
TD 1 Mardi 14h/16h  Hxf : salle 304B (37 places) J-B. Lanne 
 2 Mardi 16h/18h  Hxf : salle 304B (37 places) I. Hamzaoui 
 3 Mercredi 16h/18h salle 248E (43 places)  
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Responsables : Jean-Baptiste Lanne 
Résumé du programme : Ce cours vise à déconstruire certains discours hégémoniques sur le 
développement en contextualisant et en spatialisant les rapports sociaux, économiques, de pouvoir 
et à l’environnement au cœur des sociétés dites en développement. Il s’agit d’abord de prêter 
attention aux dynamiques contemporaines des sociétés en développement afin de montrer 
l’hétérogénéité des espaces concernés, dans une perspective multiscalaire (relations Nord-Sud qui 
laissent place au développement des liens Sud-Sud, notion d’émergence, de relations 
ville/campagne, de nature/sociétés, de justice environnementale, d’inégalités intra-urbaines). Il s’agit 
ensuite d’adopter des entrées thématiques (éducation, accès aux services urbains, aux ressources, au 
foncier, migrations, etc.) pour étudier les politiques mises en œuvre en termes d’accès, de 
redistribution et parfois de territorialisation. Enfin, il s’agira enfin d’interroger les modalités d’action 
de développement à travers l’analyse des conditions de production de données cartographiques et 
géographiques en milieu urbain notamment. 
Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé de 2h de cours d’amphi sur 9 semaines et de 
2h de TD pendant 12 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les 
étudiants inscrits en contrôle continu  
 
METHODES ET OUTILS EN GEOGRAPHIE 4 : 
GA14Y040 : Initiation à la Télédétection et aux Systèmes d'Information 
Géographique 
 
 
CM Lundi 11h30/13h  Hxf : Amphi 10E  N. Delbart / V. Viel 
 
 1 groupe de 2 heures de TD à choisir parmi ceux proposés 
 Horaire/Salle Enseignants 
 
TD 1 Mardi 16h/18h  Hxf : 506B (43 places)  R. Houesse 
 2 Jeudi 11h/13h  Hxf : 306B (43 places)  P. Passy 
 3 Vendredi 14h/16h  Hxf : : 411B (32 places)  P. Passy 
 4 Vendredi 16h/18h Hxf : 306B (43 places)  M. Dumont 
 
Responsables : Paul Passy, Vincent Viel 
Résumé du programme : La télédétection comme les Systèmes d’Information Géographiques sont 
aujourd’hui des outils essentiels en géographie. Ce cours propose une première prise en main de ces 
deux outils en insistant notamment sur les questions suivantes : Comment interpréter une image en 
télédétection optique ? Comment obtenir une carte d’occupation du sol à partir d’une image de 
télédétection ? Qu’est-ce qu’un SIG ? Il insiste également sur les modalités d’acquisition et 
d’interrogation des données (sélections) permises par les SIG. Elle forme également les étudiants à 
quelques premières modalités de production d’information permises par les SIG (géotraitements). 
Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD 
pendant 12 semaines (6 semaines dédiées à la télédétection et 6 semaines dédiées aux SIG). 
Modalités d’évaluation : 
Première session : Cette UE est évaluée à 100% dans le cadre du contrôle continu. Il n’y a donc pas 
d’examen final au titre de la première session pour les étudiants inscrits en contrôle continu.  
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GA14Y050 : Initiation aux techniques d’enquêtes qualitatives 
CM Mardi 11h/13h   Hxf : Amphi 9E   J-B Lanne / A. Doron 
 1 groupe de 2 heures de TD à choisir parmi ceux proposés 
  Horaire   Salle    Enseignants 
 
 
TD 1 Mardi 14h/16h  Gouges : 153 (60 places) A. Doron 
 2 Mercredi 11h/13h Hxf : 506B (43 places)  A. Doron 
 3 Mercredi 11h/13h Hxf : Hxf : 248E (43 places) J.B Lanne 
 
Responsables : Adrien Doron, Jean-Baptiste Lanne 
Résumé du programme : L’objectif de ce cours est de former les étudiants aux principales techniques 
d'analyse et de traitement qualitatif de données qualitativement construites. Après une introduction 
sur la spécificité des démarches d’enquête en géographie et sur les liens entre la géographie et les 
autres disciplines issues des sciences sociales qui mobilisent ces techniques, on présentera 
différentes techniques : des techniques classiques (entretien qualitatif, observation) et des 
techniques plus spatialisantes (notamment la carte mentale et le parcours commenté). Ces 
techniques seront présentées à la fois à travers des exemples en CM et à travers des exercices 
concrets durant les TD. Ces derniers seront consacrés à la réalisation d’une enquête qualitative 
permettant de tester en situation sur le terrain les étapes de l’enquête et la posture de l’enquêteur, 
la construction d’outils (grille d’observation, grille d’entretien) et le traitement des données 
construites. Les dernières séances présenteront les différentes techniques de traitement qualitatif 
des données recueillies et la manière de les présenter. 
Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD 
pendant 12 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les 
étudiants inscrits en contrôle continu  
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PARIS I – L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
Institut de Géographie 
Secrétariat de Licence 3 – Bureau 407  
191, rue Saint-Jacques 
75005 Paris  
Ouverture : 9h30 à 12h - 14h à 16h (mercredi par mail et téléphone uniquement) 
 
L3GEO@univ-paris1.fr 

LICENCE 3 

Changements environnementaux 
 
L’étude des « milieux naturels » dans la dynamique propre des systèmes bio-physiques comme 
dans leurs interférences avec les systèmes sociaux est analysée à différentes échelles spatiales 
et temporelles. Les temporalités sont diverses et ne font pas une place identique aux différents 
paramètres d’évolution. L’évolution à long terme correspond notamment aux variations 
tectoniques et hydro-climatiques, l’évolution à moyen terme montre le poids croissant de 
l’anthropisation puis des aménagements historiques. Enfin les changements actuels traduisent, 
tant au plan local qu’au plan global, les impacts des activités humaines sur l’environnement. On 
s’interroge sur les rétroactions complexes entre pratiques sociales et dynamiques des milieux « 
naturels ». On recherche les rythmes d’évolutions imprimés par les dynamiques bio-physiques 
et les temps imposés par l’évolution des enjeux sociaux. Les changements environnementaux 
sont donc présentés à plusieurs échelles, à travers des exemples précis : les marques des 
changements climatiques du Quaternaire à l’Actuel, les transformations des paysages, des 
processus hydrologiques et géomorphologiques au cours de l’histoire. 
 
Dynamiques spatiales et nouvelles échelles du développement 
 
Cet enseignement privilégie une approche par les mutations spatiales et les objets des questions 
de développement et d’émergence dans les pays dits du Sud. Il analyse les évolutions à des 
échelles variées et emboîtées des relations villes-campagnes dans la globalisation, les nouveaux 
enjeux des espaces agricoles des pays en développement, les processus de métropolisation et de 
mégalopolisation, le rôle structurant des grands équipements dans les réorganisations 
régionales. Le CM et les TD sont centrés sur les processus spatiaux et les nouvelles dynamiques 
territoriales attachées aux mondes émergents et en développement. 
 
Territoires et sociétés en Europe 
 
L'Europe est une partie du monde paradoxalement méconnue, notamment parce qu'elle subit de 
nombreuses évolutions depuis plusieurs décennies en relation avec la construction de la 
Communauté européenne puis de l'Union européenne. Dans cet enseignement, on présentera 
plusieurs grands thèmes et enjeux : la place de l'Europe dans le monde « polycentrique » 
contemporain, les évolutions récentes de sa géographie (notamment l'impact des politiques 
territoriales communautaires à plusieurs échelles), les grandes étapes et les effets territoriaux 
de l'intégration régionale et la construction progressive d'un vaste dispositif fonctionnel 
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régional qui outrepasse largement les limites de l'Union européenne et de l' "Europe continent" 
et enfin le poids géopolitique de l'Union européenne dans son environnement régional. 
 
Analyse spatiale 
 
L’analyse spatiale s’intéresse aux propriétés des objets géographiques, en tant qu’ils sont 
localisés. L’objectif est de montrer en quoi la prise en compte des situations géographiques est 
utile à la connaissance de ces objets, comment elle contribue à en expliquer des caractéristiques 
et à en comprendre les dynamiques. Les situations sont donc appréhendées comme un facteur 
susceptible d’intervenir dans l’explication de la diversité des lieux et, partant, des modes 
d’organisation de l’espace qui y sont associés. Désormais au cœur des usages qui sont faits des 
systèmes d’information géographique, l’analyse spatiale donne une grande variété d’outils au 
géographe. Elle apprend à résumer une information géographique. Pour une région, ou dans un 
réseau, elle aide à reconnaître des structures spatiales. Enfin, elle propose à la fois des outils de 
modélisation des structures spatiales et de tests des modèles mis en œuvre. 
 
Communiquer sur l'environnement 26h 
 
Environnement francilien 26h  
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UNIVERSITE PARIS CITE – L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :  
 
U.F.R. Géographie, Histoire, Sciences de la Société (GHSS) 
Bâtiment "Olympe de Gouges" 
8 place FY/13, au bout du pont Albert Einstein 
75013 PARIS 
master.geographie@univ-paris-diderot.fr 
 
Localisation des enseignements : 
Tous les cours de Licence ont lieu sur le site PRG (Paris Rive Gauche, – 75013 Paris) : 
bâtiments Halle aux Farines (Esplanade Pierre Vidal-Naquet), Olympe de Gouges (8 
place Paul Ricoeur) et Sophie Germain (6 Rue Nicole-Reine-Lepaute). 
 
Attention aux cours de 2h ! 

LICENCE 3 

 

GA16Y010 : Structure du monde actuel 
 

Responsables : Claude Grasland, Renaud Le Goix 
Résumé du programme : L’objectif de cet enseignement est de fournir une vision globale des 
grands problèmes du monde contemporain à travers la grille de lecture spécifique que constitue 
l’analyse géographique. Cela suppose d’interroger les grands problèmes contemporains avec 
une problématique spatiale, mais également, de réfléchir à la pertinence du niveau 
géographique proprement mondial (nous dirons le Monde, avec une majuscule), ainsi que les 
éléments de contestation. Cet enseignement suppose donc tout d’abord l’apprentissage de 
connaissances factuelles sur les grandes répartitions mondiales (population, ressources, 
problèmes écologiques) et les processus proprement spatiaux régissant leur permanence ou 
leur mutation (nœuds, flux, diffusion…). Mais il implique également la maîtrise d’outils d’analyse 
à la fois théoriques et méthodologiques permettant de penser la mondialisation, et les 
bouleversements dans Monde, dans des cadres moins convenus que la grille de lecture 
habituelle des États, notamment celle des métropoles et des régions supra et infranationales 
(rescaling). On proposera donc trois lectures successives du Monde en adoptant tour à tour une 
grille d'analyse internationale, puis transnationale et enfin globale. 
Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’un cours en amphi de 18h et de 12h de 
TD. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les 
étudiants inscrits en contrôle continu  
 
GA16Y020 : Epistémologie, Histoire de la géographie et projet transversal  

Responsables : Sophie Baudet-Michel, Caroline Leininger-Frézal 
Résumé du programme : Cet enseignement fondamental a pour objectif de faire connaître les 
grandes étapes de la formation de la géographie comme science. On y analysera en cours 
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l’histoire, les paradigmes, les courants successifs et parallèles, les méthodes, les institutions et 
les géographes qui ont construit et construisent encore la géographie ; des thématiques 
spécifiques seront aussi utilisées pour présenter l'histoire, les méthodes et les débats de la 
discipline sous un angle spécifique. 
Après 2 premières années où les cours de géographie humaine, physique et d'outils sont souvent 
séparés les uns des autres (malgré de nombreux ponts), une partie des cours de 3ème année de 
Licence (Géographie des Energies, Structure du monde actuel, Analyse spatiale), donne 
l'occasion de s'interroger sur les interactions entre les sous-disciplines. En fin de 3e année, 
l'objectif de l'UE d'Epistémologie et histoire de la géographie est de contribuer à cette réflexion 
en vous permettant de re-contextualiser vos connaissances dans l’histoire de la discipline et 
dans les différents courants de pensée. 
Organisation de l’UE : Ce cours de mise en contexte historique et conceptuel de la Géographie 
comptera pour 18h de CM. Il sera accompagné de 12h de TD où vous serez amenés à construire 
un poster sur un thème que vous choisirez, en mettant par exemple en valeur l'évolution de la 
manière de traiter ce thème en géographie. Vous vous initierez ainsi à une forme d'écriture 
scientifique. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les 
étudiants inscrits en contrôle continu  
 
GA16Y030 : Analyse spatiale 
 
Responsables : Marianne Guérois, Sophie Baudet-Michel 
Résumé du programme : Les données localisées sont de plus en plus présentes dans nos 
sociétés, sous des formes qui tendent à se renouveler et à se diversifier. Au-delà de l’exploitation 
statistique et cartographique des thématiques associées à ces données, il est essentiel de savoir 
en exploiter la dimension proprement spatiale, afin d’étudier la manière dont la position relative 
des lieux et leurs interactions influencent les caractéristiques de ces lieux. L’objectif du cours 
d’Analyse spatiale est ainsi de maîtriser les concepts et les méthodes qui permettent aux 
géographes de décrire et de comprendre la répartition spatiale des phénomènes sociaux ou 
environnementaux à partir de l’information géographique numérique. Autrement dit, il s’agit 
d’apprendre à voir en quoi les caractéristiques d’un lieu dépendent de ce qui se passe dans 
d’autres lieux, que ces derniers soient voisins, appartiennent au même territoire ou bien soient 
connectés au sein des mêmes réseaux. 
L’enseignement est composé de quatre grandes parties : 
• Des lieux et des distances : localisation absolue et relative ; distances théoriques et 
empiriques ; accessibilité. 
• Des réseaux aux graphes : initiation à la théorie des graphes, pour analyser la structure 
de réseaux de différentes natures (réseaux de transports, réseaux sociaux, réseaux 
écologiques…) et caractériser la position plus ou moins centrale des individus ou des lieux dans 
ces réseaux. 
• Flux et modèles d’interaction spatiale : description d’une matrice de flux ; analyse des 
dynamiques qui relient les territoires (flux, attractivité, aires d’influence…) et qui modifient les 
structures de l'espace géographique ; initiation aux modèles de position (Reilly, Huff) et au 
modèle gravitaire. 
• Inégalités et ressemblances spatiales : régions homogènes, gradients, hétérogénéité 
statistique et spatiale (par ex. indicateurs de ségrégation spatiale ou de biodiversité), 
autocorrélation spatiale, discontinuités. 
Organisation de l’UE : Ce cours est constitué de 18h de CM et sera accompagné de 24h de TD. 
Modalités d’évaluation : 
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Première session : notes de contrôle continu en TD - un devoir à la maison, un devoir en salle 
pendant l'année - (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle 
continu 
 
GA16U050 : Changements environnementaux et risques 
 
Responsable : Salem Dahech, Gilles Arnaud-Fassetta 
Résumé du programme : Les aléas extrêmes sont considérés comme une manifestation majeure 
des changements climatiques observés et futurs par leurs impacts sur la société et le milieu 
naturel. Dans ce cours sont étudiés les événements climatiques extrêmes liés à l’eau et au vent et 
leurs conséquences sur la dynamique des géosystèmes et des paysages. Le cours est illustré de 
cas d’étude représentatifs du fonctionnement de la zone tempérée et plus particulièrement de la 
Méditerranée et de la France du Nord. Les crises hydrologiques, partagées entre variabilité 
climatique et activités humaines, seront décrites et périodisées aux échelles temporelle courte 
(dernier siècle) et longue (10 000 ans). 
Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par 
semaine pendant 10 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les 
étudiants inscrits en contrôle continu  
 
GA16U060 : Réseaux écologiques et dynamique de la biodiversité 
 
Responsables : Céline Clauzel, Vincent Viel 
Résumé du programme : Cette UE vise à approfondir les connaissances théoriques et 
méthodologiques en environnement, abordé sous l’angle des réseaux écologiques et des 
dynamiques de la biodiversité. Différents concepts (fragmentation, connectivité, réseaux, 
indicateurs, etc.) et théories issues de l’écologie (perturbation, hiérarchie, etc.) seront abordés 
en lien avec les enjeux actuels de conservation de la biodiversité et de la géodiversité. Les 
réseaux écologiques seront étudiés aussi bien dans le cadre des trames vertes (« corridors 
écologiques » en milieu urbain ou forestier) que dans celui des trames bleues (continuités 
écologiques et sédimentaires des cours d’eau). Ces connaissances seront remobilisées dans des 
exercices pratiques en salle informatique et à travers un travail de terrain sur le Bois de 
Vincennes. 
Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par 
semaine pendant 10 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les 
étudiants inscrits en contrôle continu  
 
GA16U070 : Pratiques de l’aménagement et du développement local  

Responsable : Matthieu Gimat 
Résumé du programme : Dans la continuité des enseignements d’urbanisme du premier 
semestre de la licence 3 et des enseignements d’aménagement de la licence 1 et 2, ce cours 
propose un panorama des enjeux liés à l’aménagement et au développement local, 
principalement en France. Il s’agit de comprendre ce qu’est un projet de territoire, dans quel 
contexte et par quels acteurs de tels projets sont conçus et en quoi ils permettent à la fois de 
mobiliser des ressources locales et de préparer l’avenir. Afin d’explorer ces enjeux, le cours 
explore le rôle de l’État dans la fabrique des projets territoriaux, hier et aujourd’hui. Il 
s’intéresse aux façons dont les acteurs des territoires peuvent identifier des ressources et aux 
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modèles qui sont à leur disposition pour les mobiliser. Il consiste aussi en une exploration 
pratique des outils et méthodes de la prospective territoriale : à l’issue du cours, les étudiants 
seront ainsi capables de déduire d’un scénario prospectif les futurs possibles d’un territoire et 
concevoir des propositions d’action pour que le territoire se prépare à ce futur. 
Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours intégré de 3h par semaine 
pendant 10 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : Cette ECUE est évaluée à 100% dans le cadre du contrôle continu. Il n’y a 
donc pas d’examen final au titre de la première session pour les étudiants inscrits en contrôle 
continu.  
 
GA16080 : Politiques territoriales et enjeux d’environnement 
 
Responsables : François Bétard, Denis Chartier 
Résumé du programme : L’objectif de cette UE est de présenter les grandes lignes des politiques 
territoriales en prise avec des questions environnementales, à différents échelons politico-
administratifs, principalement en France et en Europe, mais aussi à travers quelques exemples 
pris dans les Suds. L’enseignement abordera notamment les mécanismes, les acteurs et les outils 
de la gestion territorialisée des risques dits « naturels », les politiques d’inventaire, de protection 
et de valorisation des patrimoines environnementaux, les stratégies d’adaptation au changement 
climatique, les politiques de l’eau ou encore les politiques agricoles dans leur articulation avec 
les enjeux d’environnement. Deux séances « par objet » permettront de croiser les regards 
aménagement-environnement autour de questions d’actualité ou de sujets d’avenir (sources et 
objets de conflits, décroissance urbaine…). 
Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par 
semaine pendant 10 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les 
étudiants inscrits en contrôle continu 
 
GA16U090 : Etudes urbaines et régionales 
 
Responsables : Marianne Guérois, Sophie Baudet-Michel 
Résumé du programme : L'objectif de cet enseignement est de donner aux étudiants les éléments 
conceptuels et méthodologiques pour appréhender les dynamiques urbaines et régionales 
aujourd’hui et dans une perspective d'écologisation des villes et des régions. Les cours mettront 
l’accent sur les dimensions sociales, économiques et environnementales des territoires urbains 
et régionaux et interrogeront les notions de villes des proximités, ville circulaire, inclusive, 
créative, intelligente... pour comprendre comment elles peuvent s'adapter aux changements 
environnementaux en cours. Ainsi seront évoqués les débats actuels concernant la définition de 
ces villes, les interactions entre les échelons urbains et régionaux. Les séances seront organisées 
autour i) de présentation d'articles permettant d'aborder les enjeux et controverses autour de la 
question de l'adaptation des villes et des régions aux changements environnementaux ii) de 
séances d'ateliers pour co-construire un rapport d'UE sur un thème abordé dans les séances de 
présentation d'articles iii) de sorties en région parisienne pour illustrer à travers des exemples 
concrets ces modalités d'adaptation. 
Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par 
semaine pendant 10 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
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Première session : Cette ECUE est évaluée à 100% dans le cadre du contrôle continu. Il n’y a pas 
d’examen final au titre de la première session. Les étudiants rendent un rapport collectif. 
 
GA16U0100 : Inégalités et justice spatiale 
 
Responsables : Baptiste Lanne 
Résumé du programme : Le cours TD abordera les inégalités et la question de la justice spatiale 
dans une perspective pluri-scalaire et transversale entre Nord et Sud, (principalement à l’échelle 
régionale et urbaine, mais sans s’interdire des incursions à d’autres échelles), en articulant 
l’approche géographique à celle d’autres disciplines de sciences sociales et de la philosophie 
morale, de la littérature ou de la photographie/cinéma. L’enseignement se structure autour de 
trois grands questionnements : Mesurer / ressentir / représenter les inégalités, Principe de 
Justice et modèles théoriques d’analyse des inégalités, Agir contre -ou pour- les inégalités : 
comment et avec quels acteurs ? 
Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par 
semaine pendant 10 semaines. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les 
étudiants inscrits en contrôle continu  
  
GA16U0110 : Mise en œuvre d’un projet géomatique 
 
Responsables : Christine Zanin, Paul Passy 
Résumé du programme : L’objectif de cet enseignement est de conduire un projet partant des 
données géographiques brutes jusqu’à leur analyse et leur visualisation. Y seront appliquées 
conjointement les connaissances acquises lors des UEs de SIG, télédétection, analyse spatiale, 
cartographie et statistiques suivies depuis le premier semestre de licence. Chaque étudiant·e 
pourra développer et parfaire ses connaissances en géomatique, depuis la collecte de données 
de différentes natures et formats jusqu’à la visualisation finale en passant par les traitements et 
analyses statistiques de données, d’images et/ou cartographiques. Une initiation à la 
programmation en R est prévue afin de préparer les étudiant·e·s à l’autonomie dans la gestion et 
le traitement de l’information spatiale. L’ensemble des travaux se fera à partir d’un sujet 
individuel choisi en accord avec les enseignant·e·s. Une visualisation des résultats, dont la forme 
pourra varier selon le sujet choisi, sera soumise par chaque étudiant·e à l’ensemble des 
participant·e·s aux cours/TD, lors de la dernière séance. 
Cette compréhension de la chaîne de traitement de l’information géographique et l’initiation aux 
notions de programmation font partie des compétences indispensables des géomaticiens, 
recherchée sur le marché de l’emploi et sont en conséquence l’un des piliers des enseignements 
des masters Carthagéo, TGAE et Géoprisme. 
Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 30h dispensé 
en salle informatique. 
Modalités d’évaluation : 
Première session : Cette ECUE est évaluée à 100% dans le cadre du contrôle continu. Il n’y a pas 
d’examen final au titre de la première session. L’UE sera évaluée tout au long du semestre lors 
de petits exercices pratiques à mettre en œuvre à chaque séance (coef.1), par un rendu final 
(coef.2) et sa présentation (coef.1) lors d’un oral durant lequel l’étudiant·e présentera son 
travail, sa démarche, les résultats et les difficultés rencontrées. 
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HISTOIRE 

PARIS IV – L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat : 
 
À Clignancourt : Licence 1 et 2 
2, rue Francis de Croisset 
75018 Paris 
Métro : Porte de Clignancourt 
 
Heures d’ouverture : Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h30-12h30- Mardi et Jeudi : 9h30-
12h30 et 14h00-16h30. 
 

LICENCE 1 

TBA 
 

LICENCE 2 

 

TBA  
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UNIVERSITE PARIS CITE – L1, L2 

 

Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours : 
 
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Bâtiment C - 1er étage – bureau 195C 
Grands Moulins- 16, rue Marguerite Duras - 75013 Paris 
Localisation des enseignements : 
En L1-L2, les enseignements ont lieu majoritairement sur le site Paris Rive Gauche 
(PRG), bâtiment de la Halle aux farines (10 Esplanade des Grands Moulins, 75013 
Paris). 
sabine.zyzemski@u-paris.fr 

LICENCE 1 

 
Monde musulman 1 (HI02Y010) 
 

Cours (M. A. Guez) : Mercredi 13h à 16h ⮞ Salle 226C – 2èt HF 
 
Responsable : M.-A. GUEZ 
L’UE permet la découverte du monde musulman moderne et contemporain. Après avoir 
présenté l’islam : la naissance d’une religion, d’un système politico-religieux, et les traits 
spécifiques à la société musulmane, le cours évoquera l’Empire ottoman et la Maghreb, le destin 
de l’Iran des Séfévides aux Qadjars, puis l’évolution plus récente du Proche-Orient, la 
redistribution des frontières et des États dans l’entre-deux guerres, l’évolution des idées 
politiques et les principaux conflits jusque dans les années 1990. 
 
Afrique subsaharienne 1 (HI02Y020) 
 

Cours (B.beucher) : Mardi 15h30 à 18h30 ⮞ salle 227 C 2èt -HF 
 
Responsable : B. BEUCHER 
Ce cours propose une introduction à la connaissance de l’Afrique subsaharienne et de l’Océan 
indien occidental de la formation des premiers États à la fin du XVIIIe s. Il s’agit d’étudier les 
sociétés dans leur organisation (politique, économique, culturelle) et d’analyser les relations 
qu’elles entretiennent entre elles et avec d’autres espaces politiques et culturels (monde arabe, 
Europe, Asie, Amérique). 
Bibliographie: 
P. Boilley, J-P. Chrétien, Histoire de l’Afrique ancienne, VIIIe-XVIe siècle, Documentation 
française, n°8075, mai-juin 2010, 63 p. 
E. M’Bokolo, Afrique noire. Histoire et civilisations, T. 1, Jusqu’au XVIIIe siècle, Paris, Hatier, 
1995. 
Unesco, Histoire générale de l’Afrique : vol. III, VIIe-XIe (1990), vol. IV, XIIe-XVIe (1985), vol. V., 
XVIe-XVIIIe (1998), Paris, Présence Africaine, Edicef, Unesco (ouvrages en ligne). 
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Asie 1 : Asie orientale (HI02Y030) 

Cours (N.kouamé) : Mardi 10h à 13h00⮞ salle HF 
 
Responsable : N. KOUAMÉ 
Le cours propose un tableau général de l’histoire de la Chine, de la Corée et du Japon des années 
1600 aux années 1900. A travers l’examen des différentes facettes de ces civilisations 
(diplomatie, politique, économie, société et culture), on essaiera de comprendre d’une part leurs 
traits communs et leurs spécificités, et d’autre part la manière dont elles ont réagi à 
l’impérialisme occidental. 
 
Amérique latine 1 (HI02Y040) 

Cours (A. Michel) : Lundi 9h30 à 12h30 ⮞ Salle 226C – 2èt HF 
 
Responsable : A. MICHEL 
La « Découverte » de l’Amérique par les Européens et les différentes entreprises de colonisation 
qui en ont découlé constituent une révolution pour le monde moderne et une étape cruciale de la 
mondialisation. Le Nouveau Monde résulte à la fois de la conquête des mondes et espaces 
indiens, du développement de l’impérialisme européen et de la systématisation du travail forcé 
des populations africaines et indiennes. Le cours porte l’attention sur les sociétés produites par 
ce triple processus jusqu’à la fin du XVIIe siècle. La validation du cours se fait en contrôle 
continu intégral (présence obligatoire et travaux dirigés). 
 
Asie du Sud Est 1 (HI02Y050) 
Pouvoirs, religions et commerce en Méditerranée asiatique (des origines au XIXe 
siècle) 
 

Cours (C. Tran) Mercredi de 9H à 12h ⮞ s. 227C (HF, 2e ét.) 
 
Responsable : C. TRAN 
Véritable « Méditerranée asiatique », l’Asie du Sud-Est a toujours été un espace privilégié 
d’échanges (culturels, religieux et économiques) depuis l’Antiquité entre les deux grandes aires 
indianisée et sinisée, puis en contact avec l’aire musulmane et européenne. Après avoir évoqué 
la formation des premiers Etats dans un espace religieux et culturel marqué par la diversité, le 
cours s’intéressera à la période du XVIe au XVIIIe siècles, qualifiée par l’historien 
A. Reid de « l’âge du commerce » : il s’agira d’appréhender des sociétés plurielles caractérisées 
par des échanges commerciaux et culturels intenses et la formation de systèmes religieux et 
politiques spécifiques. Enfin, la façon dont les sociétés et Etats de la région ont réagi face à 
l’expansion coloniale occidentale aux XVIIIe et XIXe siècles, sera évoquée. S’inscrivant dans le 
courant de la world history, le cours insiste sur les connections et interactions entre les hommes 
et les espaces, dans une perspective comparatiste à l’échelle locale comme globale. 
Bibliographie: 
Hartmut O Rotermund (dir.), L’Asie méridionale aux XIXe et XXe siècles, Nouvelle Clio, PUF, 1999 
: Partie IV, Nguyên Thê Anh, L’Asie du Sud Est (pp. 313 à 405) 
François Gipouloux, La Méditerranée asiatique, villes portuaires et réseaux marchands en Chine, 
au Japon et en Asie du Sud-Est, XVIe-XXIe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2009, 482 p. 
  
Craig A. Lockard, Southeast Asia in World History, Oxford University Press, 2009, 256 p. 
Reid, Anthony, Ed, Southeast Asia in the Early Modern Age, Trade, Power, and Belief, Cornell 
University Press, 1993, 286 p. 
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Turquie, Iran, Inde : introduction à une histoire impériale comparée (XVIe-XXe 
siècles) (HI02Y060) 
 

Cours (A.S. Bentz, K le Bricquer) : Vendredi 9h30 à 12h30 ⮞ HF salle 264E 2èt 
Responsables : A.-S. BENTZ et K. LE BRIQUER 
 
Ce cours vise à introduire les problématiques générales de l’étude de trois espaces impériaux 
allant du sous-continent indien jusqu’aux Balkans. La trame chronologique du cours comprend 
les périodes moderne et contemporaine. Les empires des Ottomans, Séfévides et Moghols seront 
étudiés selon les dynamiques internes et évolutions de chacun, mais aussi du point de vue de 
leurs relations, influences mutuelles et affrontements. L’axe comparatiste concerne les 
institutions politiques et les idéologies impériales, ainsi que l’articulation de l’islam avec le 
politique. Les trois entités impériales seront également considérées selon leurs interactions avec 
l’Asie centrale, le Moyen-Orient arabe et l’Europe occidentale, notamment autour des réseaux 
marchands. Le cours sera conclu par les transformations de ces empires à l’issue des agressions 
impérialistes et/ou de la montée des nationalismes. 
Bibliographie: 
Olivier Bouquet et al. Histoire du Moyen-Orient, de l’Empire ottoman à nos jours, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2016. Pascal Buresi (dir.), Histoire des pays d’Islam. De la conquête 
de Constantinople à l’âge des révolutions, Paris, Armand Colin, 2018. 
Stephen F. Dale, The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2010. François Georgeon et al. (dir.), Dictionnaire de l’Empire 
ottoman, Paris, Fayard, 2015. 
Claude Markovits (dir.), Histoire de l’Inde moderne, 1480-1950, Paris, Fayard, 1994. 
Jean-Paul Roux, Histoire de l’Iran et des Iraniens. Des origines à nos jours, Paris, Fayard, 2006. 
 
HI02Y070. HISTOIRE ANCIENNE 1 : LES CITES GRECQUES DE CLISTHENE A LA GUERRE 
DU PELOPONNESE 
 

Cours (F. Gherchanoc) :  Lundi 16h00-17h30 ⮞ amphi 1A - rdc (HF) 
 
TD à choisir parmi :  
  

Gr;1 (P. Montlahuc)  Lundi 13h45-15h45   ⮞Salle 278 F HF 2èt 

Gr;2 (K.Blary )   Mardi 9h-11h   ⮞ Salle 278 F 2èt 

Gr;3 (K.Blary)   Mardi 11h15-13h15  ⮞ Salle 278 F HF 2èt 

Gr :4 (B. Chabod)  Mercredi 9h à 11h00  ⮞ HF Salle 278 F 2èt 

Gr;5(T. Nicolas)  Mercredi 15h30-17h30 ⮞ HF Salle 410B HF 4èt 

G; 6 (C. Saint-Pierre)  Jeudi 13h00 à 15h00  ⮞HF Salle 278 F 2èt 

G; 7 (C. Saint-Pierre)  Jeudi 15h00 à 17h00  ⮞HF Salle 278 F 2èt 
  
Responsable : F. GHERCHANOC 
1h30 de CM et 2h de TD par semaine 
Cet enseignement introductif vise à montrer aux étudiant.es ce qu’est une cité grecque, de la 
mise en place de l’isonomie à Athènes (507 av. n.è.) à 431 av. n.è. (début de la guerre du 
Péloponnèse). Le cours portera dès lors, en premier lieu, sur la diversité des expériences 
politiques et les caractéristiques de la citoyenneté, sans occulter les luttes internes aux cités ni 
les guerres menées contre les Perses et entre Grecs. Il s’attachera également aux aspects sociaux 
(citoyens, métèques, esclaves, femmes, jeunes, vieux) et culturels (naissance de l’histoire et du 
théâtre ; philosophie et art oratoire) ainsi qu’à l’univers religieux des Grecs. 
Bibliographie: 
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DAMET A., Le monde grec - De Minos à Alexandre (1700-323 av. J.-C.): De Minos à Alexandre 
(1700-323 av. J.-C.), A. Colin, Paris, 2020. 
ORRIEUX Cl. et SCHMITT-PANTEL P., Histoire grecque, coll. « Premier Cycle », PUF, Paris, 1995 
(réimpr. « Quadrige » 2006). 
AMOURETTI M.-C., RUZÉ F. et JOCKEY Ph., Le monde grec antique, coll. « Histoire-Université », 
Hachette Supérieur, Paris, 2011. 
 
HI02Y080. HISTOIRE MÉDIÉVALE 1 : LE HAUT MOYEN-ÂGE EN OCCIDENT (VE-XIE 
SIECLE). 
 
Cours (J.B. Delzant) :  CM : mardi 13h45-15h15 Amphi 2A – 1er  - HF 
 

Gr;1 (C. Girault)  Mardi 9h00-11h00  ⮞ HF Salle 248 E – 2èt  

Gr;2 (J.B. Delzant)  Jeudi 14h45-16h45  ⮞ HF Salle 506 B HF 5èt 

Gr 3 (J.B. Delzant)  Jeudi 17h00-19h00  ⮞ HF Salle 506B HF– 5èt 

Gr;4(M. Delezenne)  Vendredi 9h00-11h00  ⮞ HF Salle 248 E– 2èt 

Gr 5(M. Delezenne)  Vendredi 11h à 13h00  ⮞ HF Salle 248 E– 2èt 

Gr;6 (M. Delezenne)  Vendredi 14H00-16h00 ⮞ Salle 248 E- 2èt HF 

Gr 7 (M.Delezenne )  Vendredi 16h00-18h00 ⮞ Salle 248 E - 2èt HF 
 
Responsable : J.-B. DELZANT 
1h30 de CM et 2h de TD par semaine 
Le cours propose une initiation à l’histoire du monde médiéval centrée sur le haut Moyen Âge 
(Ve-XIe siècle). Il s’agit d’une introduction à l’étude de l’histoire politique, économique, sociale, 
religieuse et culturelle de l’Occident médiéval en tenant compte des relations entretenues avec 
les autres espaces géopolitiques (Byzance et l’Islam). Seront abordés notamment : la transition 
du monde romain au monde médiéval, l’essor du christianisme, les migrations des peuples, les 
royaumes barbares (Mérovingiens, Wisigoths, Ostrogoths, etc.), la construction et le déclin de 
l’empire carolingien, la mise en place du monde féodal.  
Bibliographie : 
M. Balard, J.-P. Genêt et M. Rouche, Le Moyen Âge en Occident, Paris, Hachette, 2011 (1re éd. 
1993) 
M. Kaplan (dir.), Le Moyen Âge, IVe-Xe siècle (Histoire médiévale, t. 1), Paris, Bréal, 2000 (1re éd. 
1994). 
G. Bührer-Thierry, L’Europe carolingienne, 714-888, Paris, Sedes, 1999. 
 
HI02Y090. HISTOIRE CONTEMPORAINE 1 : HISTOIRE DU XXE SIECLE (1914-1945) 

 
Cours (Pierre-Vincent Ranger) : Jeudi 9h00 à 10h30 – Amphi 8C – 5èt - HF 
 
TD à choisir parmi : 
 

Gr;1 (M. Martinotti)  Mercredi 16h00-18h00 ⮞ HF Salle 278 E – 2èt  

Gr;2 (P. Ranger)  Jeudi 11h00-13h00  ⮞ HF Salle 278 E 2èt  

Gr;3 (A. Bellaïche)  Vendredi 8h00-10h00  ⮞ HF Salle 278F - 2èt 

Gr;4 (A. Bellaïche)  Vendredi 10h00-12h00  ⮞ HF Salle 278F -2èt 

Gr;5 (D. Polleti)  Vendredi 13h00-15h00 ⮞ HF Salle 278F -2èt 

Gr;6 (D. Polleti )  Vendredi 15h00-17h00 ⮞ HF Salle 278F – 2èt 

Gr 7 (C. Boulard)  Vendredi 14h-16h00  ⮞ HF Salle 506B 5èt 
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Responsable : A. RIOS-BORDES 
1h30 de CM et 2h de TD par semaine 
Après une introduction générale aux problématiques héritées du XIXe siècle, l’UE porte sur 
l’histoire politique et culturelle de l’Europe contemporaine de 1914 à 1945. Elle s’intéresse plus 
particulièrement au deux conflits mondiaux et à l’histoire politique, tout en ouvrant également la 
réflexion sur une histoire économique et sociale des Européens. 
  
Bibliographie : 
S. Berstein et P. Milza, Histoire du XXe siècle, 1900-1945. « La Fin du monde européen », Paris, 
Hatier, 2005. 
E. Hobsbawm, L’Âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle, Bruxelles, Versailles, 2008. 

LICENCE 2 

 
Mondes musulmans 2: initiation à l’histoire de l’Islam médiéval (HI04Y010)  
 

cours (M.Eychenne) : Mercredi 14h00-17h00 ⮞ Salle 418 C 4èt HF 

 
Responsable : M. EYCHENNE 
Ce cours propose une initiation à l’histoire du monde musulman, de la naissance de l’Empire 
islamique au VIIe siècle jusqu’à l’expansion ottomane au début du XVIe siècle, en mettant 
l’accent sur les évolutions politiques, sociales et économiques. La première partie du cours 
portera sur la période de formation et de consolidation de l’empire sous les premiers califes 
abbassides puis se concentrera sur les facteurs majeurs qui, au Xe siècle, entraînèrent sa 
fragmentation. La deuxième partie du cours étudiera l’« âge des sultanats » et l’implantation de 
pouvoirs non arabes à partir du XIe s.. On abordera en premier lieu la fulgurante expansion des 
Turcs seldjoukides, dont l’immense empire s’étendait de l’Afghanistan à la Méditerranée 
orientale à la fin du XIe siècle, puis l’établissement et le rôle des pouvoirs militaires turcs et 
kurdes qui, dans un contexte de guerre omniprésent (croisades, invasions mongoles), ont 
contribué à transformer en profondeur les sociétés et à recomposer les territoires du Moyen-
Orient à la fin de la période médiévale. 
Bibliographie : 
C. Aillet, E. Tixier, É. Vallet (dir.), Gouverner en Islam, Xe-XVe siècle, Paris, Atlande, 2014 
Th. Bianquis, P. Guichard, M. Tillier (dir.), Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De 
Muhammad aux dynasties autonomes, Paris, PUF (Nouvelle Clio), 2012. 
J.-Cl. Garcin (dir), États, sociétés et culture dans le monde musulman médiéval, Xe-XVe siècle, 
Paris, PUF, 1995-2000, 3 vol. (tomes 1 : L’évolution politique et sociale et tome 2 : Sociétés et 
cultures). 
Ph. Sénac, Le monde musulman. Des origines au XIe siècle, Paris, Armand Colin, 4ème édition, 
2018. Ch. Picard, Le monde musulman du XIe au XVe siècle, Paris, Armand Colin, 2014. 
 
Afrique subsaharienne 2 (HI04Y020) 
 

cours (D. Nativel) : mercredi 13h30 -16h30   ⮞ salle 419 C (HF, 4e ét.) 

 
Responsable : D. NATIVEL 
Cet enseignement entend mettre en avant la diversité des sociétés et des types de pouvoirs 
africains durant cette période charnière complexe du XIXe siècle. En effet, si la traite des 
esclaves est peu à peu remise en cause, sans disparaître totalement, les conquêtes coloniales 
européennes s’accélèrent dans la deuxième moitié du siècle. Ces phénomènes macro-
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historiques ont entraîné des transformations souvent très intenses des sociétés africaines, dont 
il conviendra de prendre toute la mesure. Le cours bénéficiera en outre d’un renouvellement 
historiographique important depuis une vingtaine d’années. 
Bibliographie : 
E. M’Bokolo, Afrique noire : histoire et civilisations. Tome II, XIXe et XXe siècles, Paris, Hatier, 
Aupelf, 1992, 576 p. 
C. Coquery-Vidrovitch, L’Afrique et les Africains au XIXe siècle. Mutations, révolutions, crises, 
Paris, Armand Colin, 1999, 304 p. 
Unesco, Histoire générale de l’Afrique : vol. VI (XIXe jusqu’en 1880), vol. VII (1880-1935), Paris, 
Présence Africaine, Edicef, Unesco. 
 
Asie du Sud (HI04Y030) 
 

Cours (A.-S. Bentz) : Jeudi de 9h30 à 12h 30  ⮞ salle 264E     2èt, HF 

 
Responsable : A.-S. BENTZ 
Ce cours propose une introduction à l’histoire de l’Asie du Sud, de l’Afghanistan au Sri Lanka, à 
l’époque coloniale, soit du 18ème au 20ème siècle. Seront abordés les événements majeurs, les 
mutations culturelles, ainsi que les transformations économiques et sociales. Le but est de 
permettre aux étudiants d’appréhender dans le détail les deux temps de la colonisation, celui du 
Company Raj et celui du British Raj, et de penser la constitution des nationalismes du sous-
continent indien. 
 
Amérique latine 2 : Histoire globale de l’Amérique latine : de l’écroulement des 
Empires atlantiques au XIXe siècle à la guerre froide (HI04Y040) 
 
Responsable : P. GONZÁLEZ BERNALDO 
Ce cours, qui complète l’initiation à l’Histoire de l’Amérique latine commencée en L1, propose 
d’étudier l’histoire de l’Amérique ibérique indépendante à partir d’une approche globale des 
processus de construction des États-nationaux dans les territoires des ex-empires espagnols et 
portugais en Amérique. Il abordera les grands moments de ce processus : rupture du lien 
colonial, construction des Etats nationaux dans le cadre d’un ordre inter-impérial, les Etats de 
l’Amérique latine lors des deux conflits mondiaux et l’Amérique latine pendant la guerre froide. 
Évaluation : 
Étudiants inscrits en contrôle continu : Exposé oral, assiduité et participation active en classe 
(50%) et examen écrit (50 %).  
 
Bibliographie : 
Voir le programme sur le Moodle. Quelques lectures conseillées avant le commencement du 
cours : BERTRAND, M. ET AL., Les Amériques. Tome II : De 1830 à nos jours. Paris, Ed. Laffont, 
2016. DABENE, O., L´Amérique latine à l´époque contemporaine. Paris., A. Colin, 2016. 
ROUQUIÉ, A., « L´Amérique latine dans un ordre mondial en mutation » dans COUFFIGNAL, G. 
(sous la dir. de), L´Amérique latine est bien partie. La Documentation Française, Paris, 2011. 
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Asie du Sud-Est contemporaine (HI04Y050) 

La Renaissance de l’Asie du Sud-Est, entre nationalisme et régionalisme (fin XIXe 
siècle à aujourd’hui) 
 

Cours : Mercredi 14h à 17h ⮞ Salle HF 265 E – 2èt 

 
Responsable : C. TRAN 
Le cours se propose d’étudier cet espace majeur couvrant 10 pays allant du Myanmar (Birmanie) 
jusqu’aux Philippines, de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui, en privilégiant l’’évolution politique 
et économiques des Etats ainsi que les aspects culturels et religieux à l’œuvre dans ces sociétés. 
Après une évocation des Etats et sociétés sous l’ordre colonial, le cours abordera le 
développement d’un nationalisme moderne, cause d’un processus d’indépendance précoce et la 
construction des Etats modernes. Il s’agira de resituer ces évolutions à l’échelle régionale 
comme mondiale, dans un contexte marqué par de forts enjeux et conflits de guerre froide tout 
en montrant comment les pays de la région se sont affirmés en tant qu’acteur national et en tant 
qu’organisation régional. S’inscrivant dans le courant de la world history, le cours insiste sur les 
connections et interactions entre les hommes et les espaces, dans une perspective comparatiste 
à l’échelle locale comme globale. 
Le cours ASE2 ne nécessite pas d’avoir suivi au préalable le cours ASE1. 
Bibliographie : 
François Godement, La Renaissance de l’Asie, Paris, Odile Jacob, 1996 425 p. 
Hugues Tertrais, Asie du Sud-Est : enjeu régional ou enjeu mondial ?, Paris, Folio, le monde 
actuel, 2002, 278 p. 
Anthony Reid Imperial Alchemy, Nationalism and Political Identity in Southeast Asia, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 248 p. 
Donald E. Weatherbee, International Relations in Southeast Asia The struggle for Autonomy, 
Rowman & Littlefield, 2005, 306 p. 
 
 
HI04Y060. HISTOIRE ANCIENNE 2 : HISTOIRE ROMAINE. ROME, DES ORIGINES A LA 
DEUXIEME GUERRE PUNIQUE 
 
Cours (J.-P. Guilhembet) : mardi 11h à 12h30 Amphi 12E– HF 
 
TD à choisir parmi :  

Gr :1 (K. Blary)  Mardi 14h00 – 16h00 ⮞ Salle 278 F 2ét - HF 

Gr; 2 (K.Blary)  Mardi 16h00 -18h00 ⮞ Salle 278F HF– 2èt 

Gr :3 (J. Haïtce) Jeudi 9h00-11h00 ⮞ Salle 278 F HF 2èt 

Gr;4(L. Garnier) Jeudi 14h00-16h00 ⮞ Salle (en attente) HF 

Gr;5(K. Blary) Vendredi 9h00-11h00 ⮞ Salle HF 506B 5èt 

 
Responsable : J.-P. GUILHEMBET 1h30 de CM et 2h de TD par semaine 
Cet enseignement vise à interroger la question de la fondation de Rome, puis à étudier, entre le 
VIIIe s. et la fin du IIIe s. a.C., le développement de la cité en Italie, puis face à l’émergence des 
principales puissances de la Méditerranée occidentale. On confrontera d’abord les mythes et les 
récits des origines aux découvertes archéologiques, plus ou moins récentes et assurées. On 
mettra ensuite l’accent sur le fonctionnement des institutions, monarchiques puis républicaines, 
et sur les structures et dynamiques sociales et religieuses, sans négliger les mécanismes de 
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l’expansion de la « République impériale », aussi bien sur le plan militaire ou géopolitique que 
sociologique et culturel. 
L’étude de ces premiers siècles de l’histoire romaine, entre « Romulus » et Scipion l’Africain, 
s’appuiera sur les connaissances et méthodes d’analyse acquises en L1 au sujet de la cité 
archaïque et classique dans les mondes grecs (notamment Athènes et Sparte). 
Bibliographie : : 
St. Bourdin et C. Virlouvet, Rome, naissance d’un empire, de Romulus à Pompée (753-70 av. J.-
C.), Paris, Belin (Mondes anciens), 2021 (p. 5-321, 651-696 et 707-736). 
A. Grandazzi, Les origines de Rome, Paris, PUF (Que-sais-je ?), 3e éd. 2019 (1re éd. 2003) et, 
pour en savoir plus, Urbs. Histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d’Auguste, Paris, 
Perrin, 2017 ("Regnum : la ville royale" et "Civitas : la ville libre"). 
M. Humm, La République romaine et   son   empire,   de   509   à   31   av.   J.-C.,   Paris,   A.   
Colin   (U),   2018. Ne pas hésiter à découvrir ou redécouvrir quelques livres de l’Histoire 
romaine de Tite-Live (I-X, XXI-XXX), ou certaines des Vies parallèles de Plutarque (Romulus, 
Numa, Publicola, Coriolan, Camille, Fabius Maximus, Marcellus, Caton l’Ancien) : des traductions 
(souvent un peu anciennes, mais très commodes) sont accessibles gratuitement en ligne et 
plusieurs éditions de poche sont disponibles. 
 
HI04Y070. HISTOIRE DE LA MONDIALISATION DU XVIE AU XXE SIECLE : EXEMPLES ET 
DEBATS HISTORIOGRAPHIQUES 

Cours (O. Goldman) : Mercredi 17h à 18h30 Amphi 6C – 3èt 6 HF 
TD à choisir parmi : 
 

Gr;1 (E. burgel  Mardi 13h00-15h00   ⮞Salle 248 E HF 2èt 

Gr;2 (E. Burgel) Mardi 15h00-17h00   ⮞Salle 248 E HF 2èt 

Gr;3(O. Goldman) Mercredi 14h00 à 16h00 ⮞Salle248 E HF 

Gr;4 (S. Gueye)  Jeudi 13h à 15h00  ⮞Salle 248 e HF -2èt 

Gr :5 (S. Gueye) Jeudi 15h à 17h00  ⮞Salle 248 E HF 2èt 

 
Responsable : O. GOLDMAN 
La mondialisation   est   un   thème   majeur   de   l’historiographie   depuis   une   cinquantaine   
d’années   au moment même où, à la fin du XXe   siècle,   l’échelle   globale   est   devenue   
dominante   pour   penser   le monde tant sur les plans économique,   culturel   que   sanitaire   et   
environnemental.   Ce   cours   a   pour ambition de réfléchir à la manière dont les différentes 
parties du monde se sont interconnectées depuis l’entrée en scène de l’Amérique à la fin du XVe 
siècle et jusqu’au début du XIXe siècle, période définie comme celle de la « première 
mondialisation ». Le cours analysera des exemples concrets de circulation à l’échelle mondiale 
des hommes, des microbes, des plantes, des marchandises, des images, des savoirs, et des 
croyances et présentera les débats des historiens sur la globalisation. 
Bibliographie : 
Braudel Fernand, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Paris, 
Armand Colin, 3 vols, 1979. 
Crosby Alfred W. [1972], The Columbian Exchange: Biological and cultural consequences of 
1492, Greenwood, rééd. Praeger Publishers, 2003. 
Gruzinski Serge, Les Quatre parties du monde, histoire d’une mondialisation, La Martinière, 
2004. 
Brook Timothy [2008] Le chapeau de Vermeer, Le XVIIe siècle à l’aube de la mondialisation, 
Paris, Payot, 2012. Osterhammel Jürgen, La transformation du monde: une histoire globale du 
XIXe siècle , Paris, Nouveau monde éditions, 2017. 
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Guillaume Carnino et Liliane Hilaire-Pérez (dir.), Histoire des techniques. Mondes, sociétés, 
cultures xvie-XVIIIe siècles, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 2016. 
Schwartz Stuart, Tropical Balylons, Sugar and the Making of the Atlantic world, North Carolina 
Press, 2004. 
Stanziani, Alessandro, Les entrelacements du monde. Histoire globale, pensée globale (XVIe-XXIe 
siècles). Paris, CNRS, 2018. Sanjay Subrahmanyam, Aux  origines de l’histoire globale. Leçon 
inaugurale au Collège de France prononcée le jeudi 28 novembre 2013, 
https://books.openedition.org/cdf/3606?lang=fr, 
 
L’Europe dans le monde, histoire politique et culturelle (1945-années 2000) 
(HI04Y080) 
 

Cours (A. Blaszkiewicz) :  Vendredi de 10h à 11h30  ⮞ HF, Amphi 6C 3èt  

 
TD à choisir : 
 

Gr : 1 (M. Martinotti)  Mardi 9h00-11h00  ⮞ Salle 306B HF  

Gr 2 : (M. Martinotti)  Mardi 13h00-15h00  ⮞ Salle 506B HF  

Gr 3 : (A. Bellaïche)  Vendredi 14h00-16h00 ⮞ Salle (en attente) HF 

 
1h30 de CM et 2h de TD par semaine Responsable : A. BLASZKIEWICZ 
Le cours s’attachera à comprendre l’histoire de l’Europe dans les dynamiques de mondialisation 
politiques, culturelles et sociales, de 1945 au début des années 2000. Il abordera les principaux 
moments des relations internationales - guerre froide et détente, construction européenne, 
décolonisations et leurs conséquences, évolution des régimes démocratiques et autoritaires, 
crises de 1968 ou 1989. On mettra en avant les interactions des évolutions intérieures 
(évolution du paysage politique, nouvelles mobilisations, conséquences des migrations…) avec 
l’histoire internationale et transnationale, tant en Europe du Nord et de l’Ouest que dans les 
pays méditerranéens et en Europe centrale et orientale. 
Suggestions de lecture pour commencer : 
Éric HOBSBAWM, L’Age des extrêmes : Le court vingtième siècle, 1914-1991, Bruxelles, 
Complexe, 1999. Maurice VAÏSSE, Les relations internationales depuis 1945, Paris, A. Colin, 
2017. 
 
 « Etat, empires, nation : une histoire transnationale et globale de l’Europe au XIXe 
siècle » (HI04Y090) 

Cours (Q.DELUERMOZ) :  mercredi 10h30-12h00  ⮞ salle 265E – 2è- HF 

 
TD : 

Gr 1: (Q. Deluermoz)  Mercredi 13h00- 15h00 ⮞Salle 278 F HF 

Gr 2 : (C. Marion)  Jeudi 15h00-17h00  ⮞Salle (en attente) HF 

 
Responsable : Q. DELUERMOZ 
1h30 de CM et 2h de TD par semaine 
L’objectif de ce cours est de proposer une première approche de l’histoire européenne et 
mondiale du XIXe siècle. Il s’agira en particulier d’étudier les profondes mutations qui marquent 
l’espace politique européen et qui ébranlent ce faisant les équilibres et les repères à grande 
échelle (Etats-nations, empires continentaux, cultures politiques, formes de mobilisations…). Le 
XIXe siècle constitue de ce point de vue un moment particulier. Le cours combinera pour cela 
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une approche interne qui prend en compte les transformations sociales, culturelles et 
économiques qui affectent ces espaces ; et une approche externe qui s’intéresse à l’extension des 
empires coloniaux et leurs effets-retours, ainsi qu’aux circulations qui associent ces territoires à 
d’autres points du globe (Etats-Unis, espaces asiatiques). L’attention aux dynamiques extra-
européennes permettra également de mettre en discussion la notion de « miracle occidental » 
que de nombreux intellectuels européens s’attachent alors à forger. Entre progrès et tradition, 
droit et violence, émancipation et domination, l’« Europe » n’apparaîtra pas de ce point de vue 
comme une entité homogène mais comme une construction historique singulière à redécouvrir. 
Bibliographie : 
Christopher Bayly, La Naissance du monde moderne, Éditions de l’Atelier, 2007. 
Charle, Christophe, Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité, Paris, Armand 
Colin, 2011. John Merriman, A History of Modern Europe. From the French Revolution to the 
Present, Norton & Cie, 2004. Pierre Singaravélou, Sylvain Venayre (dir.) Histoire du monde au 
XIXe siècle, Paris, Fayard, 2017. 
 
HI04Y100. HISTORIOGRAPHIES : EUROPE ET MONDES 
 

Cours (N. Kouamé, Q.DELUERMOZ) : lundi 10h15-11h45 ⮞ Amphi 6C -3èt HF 

 
TD à choisir parmi : 

Gr :1 (N. Kouamé) Lundi 13h00-15h00  ⮞ Salle 248 E 2èt HF  

Gr :2 (M. Coquelin) Lundi 13h00 à 15h00  ⮞ Salle 410 B HF  

Gr 3 (M.Eychenne) Mercredi 11h00-13h00 ⮞ Salle 278 F 2 èt HF  

Gr 4 (V. Génin)  Vendredi 8h00-10h00  ⮞ Salle 410 B HF  

Gr :5 (V. Génin) Vendredi11h45-13h45 ⮞ Salle 506B HF 

 
Responsables : N. KOUAME, Q. DELUERMOZ 1 h 30 de CM et 2h de TD par semaine 
Après trois semestres pendant lesquels les étudiants se sont familiarisés avec la chronologie et 
les grands traits des dynamiques qui sont à l’œuvre dans l’histoire de l’Europe et des mondes, ce 
cours vise à étudier les formes d’écriture de l’histoire qui façonnent notre connaissance des 
sociétés passées. Il se compose de deux parties : dans un premier 
  
temps du semestre, une réflexion sera proposée sur l’histoire de la « science de l’histoire » telle 
qu’elle s’est développée en Europe et dans le monde, depuis la mise en place de l’Ecole des 
Annales face au positivisme du XIXe siècle, jusqu’au développement de l’histoire globale (de la 
World History à l’histoire connectée). Dans un second temps, seront présentés certains aspects 
de l’histoire des historiographies non-occidentales (Afriques, Amériques, Asies) des origines à 
nos jours. Ainsi constitué, le cours entend offrir une large vision des récits faits sur le passé et 
s’inscrit dans les tendances les plus récentes de la réflexion historique. 
Bibliographie : 
DELACROIX Christian et al. (dir.), Historiographies. Concepts et débats, Paris, Folio histoire, 
2010, 2 vol. 
KOUAMÉ Nathalie (dir.), Historiographies d’ailleurs : Comment écrit-on l’histoire en dehors du 
monde occidental ?, Paris, Karthala, 2014. 
KOUAMÉ Nathalie, MEYER Eric, VIGUIER Anne (dir.), Encyclopédie des historiographies. 
Afriques, Amériques, Asie, Paris, Presses de l’INALCO, 2020.  
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PARIS I – L3 

Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours :  
 
Secrétariat Histoire L3 
Escalier C - 2ème étage - couloir de droite 
Sorbonne 
Place de la Sorbonne 
75005 Paris 
scol3m1@univ-paris1.fr 
 
Horaires d'ouverture : Lundi au Vendredi 10h-12h et 14h-16h 

LICENCE 3 

 

HISTOIRE ANCIENNE 

 
J3010119/J3010219 : Histoire de la Mésopotamie 
 
Cours  Mardi  11h –12h D633  Ph. Clancier 
T.D. 1  Mardi  12h – 14h D617  Ph. Clancier 
 
Philippe Clancier (CM et TD S2) 
 
Sujet du cours (S1 et S2) : 
« Mésopotamie : l’écriture, la raison et les dieux » 
Le titre de ce programme, emprunté à un recueil d’articles du grand assyriologie Jean Bottéro 
(1914-2007), annonce la volonté d’aborder le monde mésopotamien à partir de thématiques 
culturelles. La Mésopotamie est la région du monde où l’écriture a été inventée, et nous en 
étudierons les usages. La raison sera envisagée sous l’angle des pratiques qui pouvaient paraître 
rationnelles aux Anciens, incluant notamment la divination. Les dieux étaient présents non 
seulement dans les temples où un culte leur était rendu, mais dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. 
La période pendant laquelle l’écriture cunéiforme a été employée en Mésopotamie couvre trois 
millénaires et demi (v. 3500 – Ier s. ap. J.-C.) et de multiples évolutions ont eu lieu sur ce temps 
très long, qu’il est impossible d’étudier dans son ensemble. C’est pourquoi les thématiques 
annoncées seront travaillées, au premier semestre, à partir de documents datant 
essentiellement de l’époque paléo-babylonienne (XXe -XVIIe s. av.J.-C.), même si nous ferons 
quelques incursions vers ceux du Bronze Récent (XVIe-XIe s.). Au deuxième semestre, nous nous 
pencherons sur les périodes néo-assyrienne (IXe-VIIe s.), néo-babylonienne (IXe-Ve s.) et 
babylonienne tardive (IVe-Ier s. av. J.-C.). 
 
Bibliographie 
Le manuel prioritaire : B. LAFONT, A. TENU, F. JOANNÈS et P. CLANCIER, La Mésopotamie. De 
Gilgamesh à Artaban, Paris, 2017. 
Semestre 1 : chap. 6 à 10, p. 251-397. 
Semestre 2 : chap. 16 à 22, p. 629-957. 
J. BOTTÉRO, Mésopotamie. L'écriture, la raison et les dieux, Paris, 1987. 
J. BOTTÉRO, La plus vielle religion. En Mésopotamie, Paris, 1998. 
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D. CHARPIN, Lire et écrire à Babylone, Paris, PUF, 2008. 
F. JOANNÈS (dir.), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, 2001. 
B. LION et C. MICHEL (dir.), Les écritures cunéiformes et leur déchiffrement, Paris, 2008, rééd. 
2020. 
 
J3010319/J3010419 Histoire de la Grèce archaïque et classique 
 
Cours Mardi 12h –13h Amphi Bachelard  A. Damet/V. Sebillotte 
T.D. 1 Lundi 10h – 12h F610    R. Guicharrousse/A. Vasselin 
T.D. 2 Mardi 14h – 16h D617    A. Damet/R. Guicharrousse 
T.D. 3 Lundi 8h-10h  F610    R. Guicharrousse/A. Vasselin 
 
S2 : Violaine Sebillotte (CM), Romain Guicharrousse et Audrey Vasselin (TD) 
Sujet du cours S2 : Les femmes dans les cités grecques : Une histoire mixte. 
Violaine Sebillotte (CM), Romain Guicharrousse, Audrey Vasselin (TD) 
 
Ce cours vise à transmettre les résultats des travaux récents menés en histoire des femmes et du 
genre dans le domaine de l’Antiquité grecque. Il confronte les données issues de la transmission 
manuscrite (traités d’historiographie antique ; poésie épique, tragique ou comique ; traités 
techniques sur le corps humain et la différence de sexe ; philosophie morale ou politique ; 
discours prononcés dans les assemblées masculines – tribunaux ou assemblées politiques) et 
celles issues de l’archéologie (inventaires de sanctuaires ; dédicaces aux divinités ; graffiti sur 
vases ou autres objets ; inscriptions oraculaires ; stèles funéraires ; décrets honorifiques ; 
contrats de location ou de vente de biens immobiliers) dans lesquelles on inclura les papyrus 
produits en Égypte hellénophone (requêtes de femmes à l’administration ; contrats de mariages 
; lettres privées). Le cours vise ainsi à identifier, dès l’Antiquité, la production de ce que nous 
appelons aujourd’hui des stéréotypes sexistes, et à questionner la mixité, du point de vue du 
genre, des pratiques sociales (fêtes religieuses, intérêts économiques, partage des espaces, 
honneurs civiques). En intégrant la question des statuts sociaux et juridiques (notamment celui 
des esclaves, à travers les actes d’affranchissement qui mettent en scène des femmes 
propriétaires d’esclaves), ce cours entend également rendre compte de la diversité des 
situations vécues par les femmes de l’Antiquité grecque. 
 
Bibliographie indicative (outre les manuels de premier cycle universitaire sur l’histoire grecque 
antique – dont les 100 Fiches pour comprendre l’histoire grecque, n.éd. 2021 qui envisage la 
période entière, jusqu’au Ier siècle av. J.-C. – , on signale, en ligne : MUSEA 2018 : Eurykleia, 
Sortir du gynécée. Un nouveau regard sur la Grèce antique. Exposition en ligne, Angers : 
http://musea.fr/exhibits/show/sortir-du-gynecee/presentation). 
BAGNALL Roger S., Raffaella CRIBIORE, Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC – AD 800, 
Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2006. 
BIELMAN Anne, Femmes en public dans le monde hellénistique, Paris, SEDES, 2002. 
BOEHRINGER Sandra, L’Homosexualité féminine dans l’antiquité grecque et romaine, Les Belles 
Lettres, Paris, 2007. 
BOEHRINGER Sandra, SEBILLOTTE CUCHET Violaine, (dir.), Hommes et femmes dans l’Antiquité 
grecque et romaine. Le genre : méthode et documents, Paris, A. Colin [2011] 2017. 
BRULE Pierre, La Fille d’Athènes. La religion des filles d’Athènes à l’époque classique. Mythes, 
cultes et société, Paris, Les Belles Lettres, 1987. 
CALAME Claude, Les Chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque, 2 vol., Roma, Ateneo, 1977. 
CONNELLY Joan B., Portrait of a Priestess: Women and Ritual in Ancient Greece, Princeton, 
Princeton University Press, 2007. 
DARMEZIN Laurence, Les affranchissements par consécration en Béotie et dans le monde 
hellénistique, Nancy-Aubenas, 1999. 
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FOXHALL Lin, Studying Gender in Classical Antiquity. Key themes in ancient history. Cambridge-
New York, Cambridge University Press, 2013. JAMES Sharon L., DILLON Sheila (ed.), Companion 
to Women in the Ancient World, Wiley-Blackwell, 2012. 
KAMEN Deborah, Status in Classical Athens, Princeton University Press, 2013. 
KENNEDY Rebecca Futo, Immigrant Women in Athens. Gender, Ethnicity, and Citizenship in the 
Classical City, New York, Routledge, 2014. 
LALANNE Sophie (dir.), Femmes grecques de l’Orient romain, DHA suppl. 18, 2019. 
LEWIS Sian, The Athenian Woman. An iconographic handbook, London and New York, 2002. 
LORAUX Nicole, Les enfants d'Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des 
sexes, Paris, Maspéro, 1981. 
LORAUX Nicole (ed.), La Grèce au féminin, Roma [1993], Paris, Les Belles Lettres, 2003. 
SCHAPS David M., Economic Rights of Women in Ancient Greece, Edinburgh, 1979. 
SCHMITT PANTEL Pauline, (dir.), Histoire des femmes en occident, (G. Duby et M. Perrot, dir.), 
vol. I, L’Antiquité, Paris, Plon, 1991. 
SCHMITT PANTEL Pauline, Aithra et Pandora. Femmes, genre et cité dans la Grèce antique, 
Paris, L’Harmattan, 2009. 
SCOTT Joan W., « Gender: A Useful Category of Historical Analysis », American Historical review, 
91.5, 1986, p. 1053-1075 
SEBILLOTTE CUCHET Violaine, Artémise, une femme capitaine de vaisseaux dans l’Antiquité 
grecque, Paris, Fayard, 2022. 
VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS Ioulia, Droit grec d'Alexandre à Auguste 323 av. J.-C.-14 ap. 
J.-C., Personnes, biens, justice, Athènes, 2011. 
VERILHAC Anne-Marie, VIAL Claude, Le mariage grec : du VIe siècle av. J.-C. à l'époque 
d'Auguste, Bulletin de correspondance hellénique, 32, 1998. 
 
J3010519/J3010619 : Histoire du monde hellénistique 
 
Cours  Lundi 14h – 15h Amphi Bachelard A. Carrara L. Rossi 
T.D. 1  Lundi 10h - 12h Marc Bloch  A. Carrara L. Rossi 
T.D. 2  Lundi 12h – 14h Marc Bloch  A. Carrara L. Rossi 
T.D. 3  Jeudi 12h - 14h G607   A. Carrara F. Fontaine 
 
Enseignantes : Carrara, Rossi, Fontaine 
 
Sujet du cours (S2) : « L’Égypte hellénistique (323-30 av. n.è) » (L. Rossi, F. Fontaine) 
 
La mort d’Alexandre le Grand en 323 av. n.è, à Babylone, ouvre sur une nouvelle période de 
l’histoire multimillénaire de l’Egypte, la période hellénistique. Dès l’instauration de la dynastie 
par Ptolémée fils de Lagos, de nouvelles pratiques du pouvoir se mettent en place dans le 
territoire égyptien ; elles engendrent au cours des trois siècles de domination gréco- 
macédonienne des transformations profondes de nature administrative, militaire, économique 
et sociale. La culture traditionnelle égyptienne se maintient cependant. Les Ptolémées sont à la 
fois des rois grecs et des pharaons. L’Egypte se caractérise dès lors par les contacts, nombreux 
et féconds, entre élites hellénophones et Egyptiens. Ces interactions coexistent avec des formes 
de résistance au pouvoir des Ptolémées qui se manifestent dès la fin du IIIe s. av. J.-C., et mettent 
à mal le contrôle du territoire, l’encadrement des personnes et l’acquisition des revenus fiscaux 
par la couronne. La complexité des relations établies entre les habitants du royaume des 
Ptolémées est accrue par l’importance d’une diaspora juive fidèle au monothéisme, mais qui 
s’est hellénisée tant à Alexandrie que dans la chôra. L’un des enjeux sera donc d’appréhender les 
formes de contacts entre les cultures qui cohabitent au sein d’une société multiculturelle dans la 
vallée du Nil et dans les oasis. Le cours se conclut avec le règne de Cléopâtre VII (51-30 av. n.è), 
la dernière reine ptolémaïque. 
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Bibliographie de base 
AGUT, D., MORENO-GARCIA, J.-C., L’Egypte des Pharaons. De Narmer à Dioclétien, 3150 av. J.-C. – 
284 apr. J.-C., Paris, 2016. 
BALLET, P., La vie quotidienne à Alexandrie, 331-30 av. n.è, Hachette, La Vie quotidienne, 1999. 
BAGNALL, R., « Decolonizing Ptolemaic Egypt », dans P. Cartledge, P. Garnsey et E. Gruen (éds.), 
Hellenistic constructs: essays in culture, history, and historiography (Hellenistic culture and 
society 26), Berkeley, 
U. of California P., 1997, p. 225 241. 
CHAUVEAU, M., L’Egypte au temps de Cléopâtre, Hachette, La Vie quotidienne, 1997. 
CLANCIER, Ph., COLORU, O., GORRE, G., Les mondes hellénistiques. Du Nil à l’Indus, Hachette, 
coll. « Carré Histoire », 2017. 
FISCHER-BOVET, Chr., Army and Society in Ptolemaic Egypt, Cambridge, 2014. 
HÖLBL, G., A History of the Ptolemaic Empire, Londres-New-York, 2001. LEGRAS, B., L’Egypte 
grecque et romaine, A. Colin, U, 2e éd., 2009. 
MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI J., Les Juifs d’Egypte de Ramsès II à Hadrien, PUF, Quadrige, 1997. 
VEÏSSE, A.-E., Les « révoltes égyptiennes ». Recherches sur les troubles intérieurs en Égypte du 
règne de Ptolémée III à la conquête romaine. (Stud.Hell. 41), Leuven, 2004. 
 
J3010719/J3010819 : Histoire de l'Empire romain 
Enseignantes : Meriem Sebaï, Anne-Florence Baroni, Sophie Hulot 
  
Cours Mercredi 11h-12h Amphi Turgot  M. Sebaï M. Sebaï 
T.D. 1 Mercredi 8h-10h  Picard   M. Sebaï M. Sebaï 
T.D. 2 Mardi  13h-15h Marc Bloch  A-F. Baroni A-F. Baroni 
T.D. 3 Mercredi 17h-19h D620   A-F. Baroni S. Hulot 
 
S2 : Vers l’établissement d’un monde chrétien : mutations religieuses et politiques, des Sévères à 
la dislocation de l’Occident romain 
(IIIe siècle ap. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C.) 
 
La cité de Rome, dotée de ses dieux, temples et collèges de prêtres, s’est étendue aux dimensions 
d’un vaste empire multi-ethnique où abondaient des traditions variées. Une étude du fait 
religieux dans l’Empire romain doit procéder d’une analyse de la religion de la cité de Rome, des 
modalités de sa diffusion à travers l’Italie et les provinces, de la variété des pratiques religieuses 
en Occident comme en Orient (dieux locaux, judaïsme, religions improprement appelées « 
orientales »). On soulignera successivement l’importance du cadre social (cultes familiaux, 
pratiques réservées aux esclaves et aux affranchis, pratiques funéraires), du cadre civique 
(prêtres municipaux, dieux poliades, cultes locaux), du cadre provincial (« culte impérial » rendu 
à l’échelle de la province, grand-prêtre de la province) et du cadre étatique (dieux de Rome, 
prêtrises sénatoriales et équestres, divinisation des empereurs défunts). Loin des notions 
anachroniques de « religiosité » ou de « croyance », inopérantes pour définir le polythéisme 
romain, on s’attachera plutôt, dans le sillage des travaux de John Scheid et d’une historiographie 
entièrement renouvelée ces trente dernières années, à étudier la spécificité du fait religieux dans 
le monde romain selon une approche fondée sur les sources attestant d’un ritualisme particulier, 
reposant sur une base politique et communautaire. 
La diffusion du christianisme se laisse percevoir de manière réfractée et fragmentaire dans les 
deux premiers siècles de notre ère où la documentation, de façon ponctuelle, n’éclaire que le 
destin de certaines communautés à un moment donné. C’est à partir du IIIe siècle que les 
sources deviennent plus abondantes, en partie concomitamment à l’émergence d’une « 
persécution d’Etat » exercée sur les chrétiens (et sur la nature et l’étendue de laquelle il faudra 
s’interroger). Le IVe siècle voit, à l’échelon politique, les mutations les plus nettes : en trois 
générations, de Constantin (306-337) à Théodose I er (379-395), des empereurs devenus 
chrétiens (à l’exception du bref intermède de Julien l’Apostat en 361-363) favorisent les églises 
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et leur clergé par des mesures juridiques et fiscales, s’impliquent dans les querelles 
théologiques, et finissent par limiter puis interdire les cultes traditionnels (improprement 
appelés « païens »). Cette mutation sera abordée de façon diachronique, en livrant diverses 
synthèses sur les innovations et les conservatismes qui, dans le champ religieux, traversent 
l’histoire des IIIe-Ve siècles. 
 
Bibliographie 
- M. Beard, J. North, S. Price, Religions de Rome, traduit par M. et J.-L. Cadoux, Paris, Picard, 2006. 
- M. Bettini, Eloge du polythéisme. Ce que peuvent nous apprendre les religions antiques, Paris, 
Les Belles Lettres, 2016. 
- P. Chuvin, Chronique des derniers païens. La disparition du paganisme dans l’Empire romain, 
de Constantin à Justinien, Fayard/-Les Belles Lettres, 19912. 
- I. Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, Oxford, 2002 
- F. Jacques, J. Scheid, Rome et l'intégration de l'empire, t. 1, Paris 1990, p. 111-128. 
- J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, Histoire du Christianisme, Paris, t. 1 (2000) 
et t.2 (1998). 
- S. Rey, Sources religieuses romaines. Histoire et documents, Paris, 2017. 
- J. Scheid, Religion et piété à Rome, Paris, 1983. 
- J. Scheid, La religion des Romains, Paris, A. Colin, Coll. Cursus, 1998 
 
J3010919/ 3011019 : Histoire de la République romaine 
 
Cours Mardi 11h – 12h Amphi Bachelard S. Pittia   S. Pittia 
T.D. 1 Lundi 13h-15h G606   C. Berrendonner S. Hulot 
T.D. 2 Mardi 12h –14h D622   S. Pittia   S. Pittia 
T.D. 3 Jeudi 16h-18h Marc Bloch  C. Berrendonner J-C Lacam 
 
Sujet du cours (S2) : « La cité romaine à l’épreuve de son impérialisme » (201-88) 
Enseignants : Sylvie Pittia (CM/TD), Clara Berrendonner, Sophie Hulot, Jean-Claude Lacam (TD) 
 
Durant deux longs conflits avec Carthage, sa principale rivale en Occident, l’impérialisme romain 
a changé d’échelle. La victoire romaine de 201 est l’affirmation d’une suprématie mais l’Italie 
méridionale été durablement affaiblie au plan économique. Sur la scène politique, se sont 
affirmées les personnalités de grands généraux au fort prestige individuel et les conquêtes 
infléchissent le fonctionnement des institutions. La cité romaine confirme progressivement son 
intérêt pour la Méditerranée orientale, s’engage dans des conflits avec les grandes monarchies 
hellénistiques. En parallèle elle développe l’administration directe des territoires conquis, par la 
provincialisation, en concentrant ses interventions sur la sécurité et la fiscalité. La République 
romaine, État centralisé avec Rome pour centre et capitale, pille les territoires vaincus, dont elle 
détourne à son profit l’économie. La circulation des richesses et les équilibres économiques sont 
transformés. La société romaine est traversée par de vifs débats sur son identité culturelle et 
religieuse. En 146, Rome élimine définitivement Carthage à l’ouest et Corinthe à l’est. C’est 
l’apogée de la République romaine mais aussi le tournant de son fonctionnement, la cité n’a pas 
adapté ses cadres à l’échelle méditerranéenne de son hégémonie. Au début du Ier s. Rome paie 
au plan intérieur les conséquences de ses victoires et de ses conquêtes. Ses propres alliés 
veulent obtenir par la lutte une extension de la citoyenneté, et les rivalités de commandement 
ne trouvent d’issue que dans les guerres civiles. 
 
Pistes bibliographiques 
-Pour la couverture chronologique des deux semestres : 
S. Bourdin, C. Virlouvet, Rome naissance d’un empire. De Romulus à Pompée, Paris, Belin, 2021. 
Fr. Hinard (dir.), Histoire romaine, 1, Des origines à Auguste, Paris, Fayard, 2000 (nouveau 
tirage 2021). 
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-Pour l’étude de grands aspects du programme : 
G. Alföldy, Histoire sociale de Rome, Paris, Picard, 1991. 
J.-M. David, La romanisation de l’Italie, Paris, Aubier, 1994 (nouveau tirage Flammarion, 2021). 
E. Deniaux, Rome de la cité-État à l’Empire. Institutions et vie politique, 2e éd., Paris, Hachette, 
2013 (accessible en ligne sur le site BIS) 
Cl. Nicolet, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, 2e éd. revue et corrigée, Paris, 
Gallimard, 1979 (rééd. dans la coll. TEL, Gallimard, accessible en ligne sur le site BIS). 
Cl. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, t. 1, Les structures de l'Italie romaine, 
Paris, PUF, Nouvelle Clio, 1979 (10e rééd. mise à jour bibliographique, 2001 ; accessible en ligne 
sur le site BIS). 
 
J3011119/J3011219 : Les provinces de l’Occident romain  
 
Cours Mardi 8h30-9h30 D632 M. Sebaï A-F Baroni 
T.D. 1 Mardi 10h-12h D622 M. Sebaï A-F Baroni 
 
Sujet du cours (S2) : Les provinces romaines d’Afrique De l’édit de Caracalla à la prise de 
Carthage par les Vandales (212 ap. J.-C.-430 ap. J.-C.) 
Enseignantes : A-F Baroni (S2) 
Les provinces d’Afrique connaissent un important essor à l'époque sévérienne. Dans les 
décennies qui suivent, elles ne sont que partiellement touchées par les crises qui sévissent dans 
le reste de l’Empire, mais elles sont un excellent observatoire documentaire depuis lequel 
étudier les évolutions de l’Empire du IIIe au Ve siècle. Tour à tour on peut y analyser les 
métamorphoses de la civilisation municipale et ses évolutions juridiques et culturelles, les 
grandes réformes de l’époque tétrarchico- constantinenne, le christianisme à vaste échelle et sa 
transcription matérielle dans le cadre urbain, les relations entre églises rivales ainsi qu’entre « 
païens » et chrétiens, enfin les modalités d’invasion et d’installation des Vandales et la création 
d’un royaume barbare dans ce qui était jusque-là un des fleurons de l’Empire romain. 
 
Bibliographie 
- C. LEPELLEY, Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, Paris, 1979- 1981 (Centre 
d'Etudes Augustiniennes, Antiquité, 80-81). 
- A. CHASTAGNOL, L’évolution politique, sociale et économique du monde romain de 
Dioclétien à Julien, 284-363, Paris, Éditions Sedes, 3ème éd., 1994. 
- C. LEPELLEY, M. Sot (edd.), La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale. De la 
fin du IIIe siècle à l’avènement de Charlemagne, coll. Munera 8, Bari, 1996. 
- C. LEPELLEY, Aspects de l’Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme, Bari, 
2001. 
- S. LANCEL, Saint Augustin, Paris, 1999. 
- Y. MODERAN, Les Maures et l’Afrique romain (IVe-VIIe siècle) (CEFR, Rome, 2003. 
 
J3011519/J3011819 : Culture et identité grecques 
 
Cours Mercredi 13h – 14h Salle 331 (Censier)* N. Siron S. Lalanne 
T.D. 1 Mercredi 14h – 16h Salle 331 (Censier)* N. Siron S. Lalanne 
*13 rue de Santeuil 75005 
 
Sujet du cours (S2) : Histoire et anthropologie des cités grecques dans 
l’Empire romain 
Enseignants : Nicolas Siron (S1) Sophie LALANNE (S2) 
 
Institutions, histoire sociale et pratiques culturelles 
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Que deviennent les cités grecques au sein de l’Empire romain ? D’abord accoutumées à la 
domination des monarques hellénistiques, les cités de l’Orient hellénophone se plient ensuite à 
la domination d’un nouveau maître, l’Empereur de Rome, qui prend progressivement la 
succession du Sénat romain. Athènes, Corinthe et Sparte, comme leurs consœurs d’Asie Mineure, 
Ephèse, Pergame, Aphrodisias, se transforment en entrant dans l’orbite de Rome : institutions, 
urbanisme, mœurs évoluent au contact des Italiens et des Romains qui s’installent dans ces 
provinces prospères et y font souche. Les cités de Syrie et de Palestine suivent le même 
mouvement, tandis que l’Egypte, pour beaucoup, reste un cas à part… Dans quelle mesure les 
contemporains ont-ils observé ces évolutions ? En ont-ils été les acteurs ou les spectateurs 
impuissants ? Comment peut-on retracer l’histoire de ces influences, de ces échanges et de ces 
rencontres qui ont donné naissance à la cité gréco-romaine ? L’histoire des sociétés civiques 
puise à des sources variées, de nature littéraire, épigraphique et archéologique, qu’il conviendra 
d’étudier et de croiser pour dresser un tableau politique et social des pratiques en vigueur dans 
les sociétés civiques hellénophones de l’Orient romain. 
Cet enseignement n’est pas recommandé aux étudiants qui n’auraient pas la possibilité de 
suivre le cours magistral. 
 
Bibliographie 
1. Manuels d’histoire ancienne adaptés au programme 
Baslez M.-F., Histoire politique du monde grec, Paris, Armand Colin [1994], 2015 
Christol M. et Nony D. (avec la collaboration de C. Berrendonner et P. Cosme), Rome et son 
empire, des origines aux invasions barbares, Paris, Hachette [1988], 2014 
 
2. Histoire de l’Orient romain 
Bertrand J.-M., Cités et royaumes du monde grec : espace et politique, Paris, Hachette, 1992 (sur 
l’époque hellénistique) 
Bowersock G. W., Greek sophists in the Roman Empire, Oxford 1969 
Hansen M. H. éd., The ancient Greek city state, Copenhague 1993 (articles de 
P. Gauthier et F. Millar) 
Lepelley C. dir., Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C.-260 ap. J.-C.) 
II. Approches régionales du Haut-Empire romain, Paris, Nouvelle Clio, 1998 (chapitres sur 
l’Orient) 
Nicolet C. dir., Rome et la conquête du monde méditerranéen II. Genèse d’un empire, Paris, 
Nouvelle Clio, 1978 
Sartre M., Le Haut-Empire romain. Les provinces de la Méditerranée orientale d’Auguste aux 
Sévères (31 av.-235 ap.), Nouvelle histoire de l’Antiquité 9, Paris, Point Seuil, 1997 
Veyne P., L’Empire gréco-romain, Paris, 2005 
Vial C., Les Grecs, de la paix d’Apamée à la bataille d’Actium (188-31), 
Nouvelle histoire de l’Antiquité 5, Paris, Point Seuil, 1995 
 
J3011719/J3011619 : Bible et Orient 
Enseignants : Brigitte Lion, Julien Monerie, Marie Young 
 
Cours  Lundi 11h -12h D633  B. Lion  J. Monerie 
T.D. 1  Lundi 12h-14h D633  J. Monerie J. Monerie 
T.D. 2  Lundi 16h – 18h F609  J. Monerie J. Monerie/ M. Young 
 
Sujet du cours (S2) : Histoire du Levant biblique, de la chute de 
l’empire assyrien à la naissance du judaïsme (VIe s. – IVe s. av. J.-C.) 
 
On affirme souvent aujourd’hui que « la Bible est née à Babylone ». Cette théorie contient 
sûrement une grande part de vérité, au moins du point de vue historique. En 586, Jérusalem, la 
capitale du royaume de Juda, fut détruite ; le royaume de Juda fut transformé en province et les 
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Babyloniens de Nabuchodonosor II déportèrent, en trois vagues successives, une partie de la 
population locale. Le choc que constitua cet événement fut profond, même si, à l’échelle de 
l’empire néo-babylonien, ce ne fut qu’un épisode militaire régional parmi d’autres. Mais l’Exil en 
Babylonie donna lieu à l’une des réactions culturelles les plus intrigantes qui soit. Cette 
communauté judéenne, installée en Babylonie et pleinement intégrée à l’appareil administratif 
impérial, opéra un intense travail de réflexion sur ses traditions historiques, juridiques et 
religieuses. Bien que les Judéens aient été avant tout l’une des populations du pays de Cana’an 
dont ils étaient issus, ils finirent par se représenter eux-mêmes comme un peuple d’étrangers et 
d’errants mus par la promesse divine d’une terre. Tout en intégrant manifestement des apports 
de leur environnement babylonien, ils se forgèrent une nouvelle identité dont les « racines 
mythiques » furent projetées dans un passé, reconstitué, fondateur, prestigieux ou noirci, et qui 
parfois même remontait aux origines du Monde. Pour autant, le « produit final », – la Torah et le 
judaïsme –, ne fut constitué qu’aux siècles suivants, au terme d’une longue évolution entamée à 
l’époque de l’empire achéménide, et dont le retour d’Exil sous Cyrus II et la construction du 
Second Temple, achevé sous Darius Ier, furent les premières étapes. L’un des enjeux de ce 
semestre sera de démêler l’écheveau des influences, des rythmes et des agents de l’élaboration 
d’une nouvelle religion israélite, monothéiste et aniconique, au sein de la communauté judéenne, 
qui déboucha au début du IVe s. sur l’instauration du judaïsme tel qu’on le connaît aujourd’hui. 
 
Bibliographie d’intersemestre 
RÖMER Th., L’invention de Dieu, Paris, 2014. 
 
J3011319/J3011419 : Espaces grecs 
Enseignants : Hélène Provain, Aurélie Carrara, Vincenco Capozzoli 
 
Cours Vendredi 9h-10h30  Michelet salle 303 V.Capozzoli/A. Carrara 
T.D. Vendredi S2 :10h30-12h  Michelet salle 303 Carrara/H. Provain 
 
S2 : Nourrir les hommes dans le monde grec : économie, production et consommation (VIIIème-
Ier s. a.C.) 
CM : Vincenzo CAPOZZOLI (UFR 03) et Aurélie CARRARA (UFR 09) TD : Hélène PROVAIN et 
Aurélie CARRARA 
 
De l’époque archaïque à l’époque hellénistique, dans le cadre des diasporas, les Grecs se sont 
installés sur des terres où les réalités géographiques et climatiques mais aussi les terroirs 
étaient parfois bien différents de ce qu’ils connaissaient. En confrontant les sources écrites 
(littéraires, épigraphiques, papyrologiques) et archéologiques nous analyserons les modes de 
production agraire, les espèces produites et consommées, etc.. afin de comprendre les modalités 
de l’adaptation des Grecs à leur milieu. 
 
Bibliographie simplifiée : 
 
Manuels de référence sur l’histoire grecque, l’archéologie, avec des exemples de commentaires 
de documents archéologiques : 
AMOURETTI, M.C. et RUZE, F., Le monde grec antique, Paris, 1995. DAMET, A., Le monde grec de 
Minos à Alexandre (1700-323 av. J.-C.), 
Paris, A. Colin, 2020. 
DEMOULE, J.P., Guide des méthodes de l’archéologie, Paris, 2010. 
ETIENNE, R., MÜLLER, C. et PROST, F. Archéologie historique de la Grèce antique, Paris, 2006. 
GRANDJEAN C. et al., Le monde hellénistique, Paris, A. Colin, coll. U, 2008. 
SCHNAPP, A.(dir.), Préhistoire et Antiquité, coll. Histoire de l’art Flammarion, Paris, 1997. (en 
part. p. 330-373) 
 



 

EDUCO Printemps 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

H
is

to
ir

e 

84 

 

Sur le commentaire de documents archéologiques, une référence utile : 
COLLIN-BOUFFIER, S. (dir.), Le commentaire de documents figuratifs : La Méditerranée antique, 
Paris, 2001. 
 
Sur le monde grec colonial : 
BOARDMAN, J., Les Grecs outre-mer, colonisation et commerce archaïque, Naples, 1980. 
ETIENNE, R., La Méditerranée au VIIe siècle, Paris, 2010. GRAS, M., La Méditerranée archaïque, 
Paris, 1996. 
GRECO, E., La Grande Grèce, histoire et archéologie, Paris, 1996. LAMBOLEY, J.L., Les Grecs en 
Occident, Paris, 1996. 
PUGLIESE-CARATELLI, G., Grecs en Occident, Paris, 1996. 
  
Sur l’économie du monde grec : 
BASLEZ, M-F. (dir.), Économies et sociétés - Grèce ancienne (478-88 av.- J.-C.), Neuilly, 2007. 
BRESSON, A., L’économie de la Grèce des cités (fin VIe-Ier siècle a.C.), t. 
I : Les structures et la production / t. II : Les espaces de l’échange, Paris, 2007-2008 [Edition 
mise à jour dans The Making of the Ancient Greek Economy : Institutions, Markets, and Growth 
in the City-States, 2016, trad. angl. de St. Rendall, Princeton, 2016]. 
MIGEOTTE, L, L’économie des cités grecques de l’archaïsme au Haut- empire romain, Paris, 
2002. 
 
Sur les techniques, les productions, l’alimentation dans le monde grec : 
AMOURETTI, M.-Cl., Le pain et l’huile dans la Grèce antique, Paris, 1986. 
BRUN, J.-P., Le vin et l’huile dans la Méditerranée antique, Paris, 2003. 
LUCE, J.-M. (dir.), Paysage et alimentation dans le monde grec : les innovations du premier 
millénaire av. J.-C., Toulouse, 2000. 
MARIN, B., VIRLOUVET, C., Nourrir les cités de Méditerranée : Antiquité-Temps modernes, Paris 
- Aix-en-Provence - Madrid, 2004. 
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HISTOIRE MEDIEVALE 

 
J3020319/J3020419 : Histoire de l’Afrique médiévale 
Enseignants : Bertrand Hirsch 
 
Cours Jeudi  16h – 17h D633 T. Vernet-Habasque B. Hirsch 
T.D. 1 Jeudi  17h – 19h D618 T. Vernet-Habasque B. Hirsch 
T.D.2 Vendredi 10h-12h G606 T. Vernet-Habasque B. Hirsch 
 
Cet enseignement est destiné à explorer l’histoire des sociétés de deux espaces de l’Afrique 
subsaharienne : l’Afrique orientale et la Corne de l’Afrique, à une période qui voit l’essor des 
contacts et des échanges avec le monde extérieur, de nouvelles formes de pouvoir politique 
(royauté, cité-Etat…), la diffusion de religions comme l’islam ou le christianisme et le 
développement de cultures de l’écrit. 
Les travaux dirigés seront l’occasion de travailler sur les sources de l’histoire de l’Afrique 
subsaharienne : textes manuscrits et imprimés, épigraphie, sources orales, données 
archéologiques, à travers des commentaires de documents contenus dans la brochure. 
Une connaissance préalable des sociétés africaines et de leur histoire n’est pas requise. 
 
Organisation des enseignements 
2ème semestre : La Corne de l’Afrique et la mer Rouge au Moyen Age (Bertrand Hirsch) 
Longtemps méconnue, cette région du monde bénéficie depuis une vingtaine d’années de 
recherches historiques et archéologiques qui en ont changé en profondeur les connaissances : 
fouilles de ports sur les côtes africaines et de la péninsule arabique, de sites archéologiques en 
Éthiopie et en Nubie, nouvelles analyses de la riche culture lettrée en Éthiopie et au Yémen, 
étude des relations entre le royaume chrétien, les sultanats islamiques d’Éthiopie, le Yémen des 
Zaydites et l’Égypte des Mamelouks. La mer Rouge était certes un trait d’union entre l’océan 
Indien et le monde méditerranéen, mais nous nous intéresserons surtout aux dynamiques 
internes et aux échanges dans cette zone carrefour en plaçant au centre de notre réflexion la 
Corne de l’Afrique entre le XIIe et le XVIe siècle. 
Parmi les thèmes abordés : 
- Cartographie arabe et occidentale de la mer Rouge 
- Ports, commerce et routes de pèlerinage 
- L’essor des royaumes chrétiens en Éthiopie et en Nubie 
- Les sultanats islamiques d’Éthiopie. L’islamisation de la Nubie 
- Les relations entre l’Éthiopie, la Nubie, l’Égypte et la Terre Sainte 
- Les Européens à la découverte de la mer Rouge et de la Corne de l’Afrique 
- Ottomans et Portugais en mer Rouge au XVIe siècle 
 
Bibliographie 
Outils de travail 
KELLY, Samantha (ed.), A Companion guide to Medieval Ethiopia and Eritrea, Brill, 2020. 
UHLIG Siegbert et alii. (ed.), Encyclopaedia Aethiopica, vol. 1 A-C, vol. 2 D-Ha, vol. 3 He-N, vol. 4 
O-X, vol. 5 Y-Z, Wiesbaden, Harrassowitz, (2003-2014). 
Premières lectures 
DERAT Marie-Laure, Le domaine des rois éthiopiens (1270-1527). Espace, pouvoir et 
monachisme., Paris, Publications de la Sorbonne, 2003. 
FAUVELLE, François-Xavier, HIRSCH, Bertrand, Espaces musulmans de la corne de l’Afrique au 
Moyen Age, Paris, De Boccard/Centre Français des Études Ethiopiennes, 2011, 159 p. 
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FAUVELLE, François-Xavier, Le rhinocéros d’or. Histoires du Moyen Age africain, 2014, Paris. 
SEIGNOBOS, Robin, « La Nubie, des royaumes chrétiens à la domination islamique », in Fauvelle, 
F.-X. dir.), L’Afrique ancienne, Paris, Belin, 2018, p. 227-252. 
VALLET, Éric, L’Arabie marchande. État et commerce sous les sultans rasūlides du Yémen (626-
858/1229-1454), Paris, Publications de la Sorbonne 2015. 
 
J3020519/J3020619 : Histoire de l’Empire byzantin 
Enseignants : S. Métivier (CM), Raul Estanguí Gómez (TD) 
 
Cours Mercredi 13h –14h Amphi II B Panthéon S. Métivier R. Estangui 
T.D. 1 Mardi  9h – 11h F610   R. Estangui R. Estangui 
T.D. 2 Mardi  14h – 16h G607   R. Estangui R. Estangui 
 
Sujet du cours S2 : L’Empire byzantin entre Latins et Turcs (1282- 1425) 
L’une des premières mesures prises par l’empereur Andronic II Paléologue, après avoir succédé 
à son père Michel VIII en 1282, est de condamner l’union que ce dernier a conclue avec l’Église 
latine. S’ouvre alors une période d’incertitudes pour l’Empire byzantin qui ne trouve pas 
d’équilibre dans ses rapports avec l’Occident latin, tandis qu’une nouvelle vague d’attaques 
turques menace ses frontières orientales. Au même moment une forte crise économique met fin 
à des siècles de croissance. Un climat de crispation et de malaise parcourt la société byzantine, 
confrontée à des choix et des décisions dont dépend la survie de l’Empire. Dans ce contexte de 
crise une véritable révolution a lieu au milieu du XIVe siècle, la révolution hésychaste, 
transformant complètement les fondements de l’autorité et de la société byzantines et créant les 
conditions du maintien de l’idéologie de l’Empire à la fin du Moyen Âge. Adoptant une attitude 
très hostile envers les Latins, la révolution hésychaste jette les bases de l’intégration des 
communautés chrétiennes byzantines à un Empire ottoman en construction. 
 
Bibliographie : 
R. Estangüi Gómez, Byzance face aux Ottomans : exercice du pouvoir et contrôle du territoire 
(milieu XIVe - milieu XVe siècle), Paris 2014. 
A. Laiou, Constantinople and the Latins. The Foreign Policy of Andronicus II 1282-1328, 
Cambridge (Massachusetts) 1972. 
Le monde byzantin, III. Byzance et ses voisins (1204-1453), dir. A. Laiou et 
C. Morrisson, Paris 2011 (Nouvelle Clio) 
N. Necipoglu, Byzantium between the Ottomans and the Latins. Politics and Society in the Late 
Empire, Cambridge 2009. 
 
J3020719/J3020819 : Histoire du haut Moyen Âge 
Enseignants : Geneviève Bührer-Thierry, Thomas Lienhard, Justine Audebrand, Margot Laprade, 
Julie Richard-Dalsace 
 
Cours Mardi  12h30–13h30 Amphi Turgot  G. Bührer- Thierry 
T.D. 1 Mardi  15h-17h F610   J. Audebrand T. Lienhard 
T.D. 2 Mardi  18h – 20h G607   J. Audebrand T. Lienhard 
T.D. 3 Jeudi  13h – 15h Marc Bloch  M. Laprade T. Lienhard 
T.D.4 Vendredi 10h-12h F609   M. Laprade J. Richard 
 
Sujet du cours (S2) : Païens et chrétiens au nord et à l’est de l’Europe (VIIIe-XIe s.) 
 
Enseignants : Geneviève Bührer-Thierry, Thomas Lienhard, Julie Richard-Dalsace 
 
Ce cours a pour objectif d’étudier les interactions entre les sociétés païennes et sociétés 
chrétiennes en Europe du Nord et de l’Est entre le début du VIIIe et le milieu du XIe siècle : il ne 
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s’agira pas de faire de l’histoire « religieuse » mais de comprendre comment la conversion au 
christianisme affecte tous les cadres de sociétés qui ont en commun de n’être pas issues de la 
matrice du monde romain (Germanie, Scandinavie, Europe centrale). 
On cherchera d’une part à comprendre les mécanismes de la conversion et les moyens mis en 
œuvre pour christianiser ces sociétés, et d’autre part à évaluer l’impact de la christianisation sur 
l’organisation de la société et sur la formation de nouvelles structures politiques, car 
l’émergence de nouveaux « Etats » au nord et à l’est ne se comprend que dans le cadre de la 
construction de monarchies chrétiennes. 
Enfin, on réfléchira au processus de construction des identités et à la ligne de partage entre 
chrétiens et non-chrétiens en étudiant la confrontation mais aussi les interactions entre païens 
et chrétiens. 
  
Bibliographie 
 
P. Brown, L’essor du christianisme occidental, Paris, Le Seuil, 1997. 
I.N. Wood, The Missionary Life : Saints and Evangelisation of Europe (400-1050), Londres-New-
York, Longman, 2001. 
N. Berend (éd.), Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central 
Europe and Rus’ (900-1200), Cambridge, CUP, 2007. 
G. Bührer-Thierry, Aux marges du monde germanique : l’évêque, le prince, les païens, Turnhout, 
Brepols, 2014. 
B. Dumézil, S. Joye et Ch. Mériaux (dir.), Confrontation, échanges et connaissance de l’autre au 
nord et à l’est de l’Europe de la fin du VIIe au milieu du XIe siècle, Rennes, PUR, 2017. 
S. Coviaux, La fin du monde viking, Paris, Humensis (Passés Composés), 2019. 
 
J3021919/J3022019 : Histoire politique du bas Moyen Âge 
Enseignants : Olivier Mattéoni (CM), François Foronda, Marie Dejoux (TD) 
 
Cours Mardi 9h – 10h D631 O. Mattéoni O. Mattéoni 
T.D. 1 Mardi 10h-12h D618 F. Foronda M. Dejoux 
T.D.2 Mardi 12h-14h D618 F. Foronda M. Dejoux 
 
Sujet du cours (S2) : Le prince et les arts (France, Italie, XIVe-XVe siècle) 
 
La question des rapports du prince avec les arts invite à réfléchir à la façon dont, aux derniers 
siècles du Moyen Âge, les expressions et manifestations artistiques ont été encouragées par le 
pouvoir princier à des fins de justification, de légitimation et d’exaltation du pouvoir. La période 
est importante. Déjà Renaissance en Italie, elle voit les liens entre le pouvoir princier et la 
production artistique se développer, donnant naissance à une structure de patronage et de 
commandes artistiques nouvelles. Elle s’accompagne de l’apparition de la figure de l’artiste. 
Encourager les arts pour le prince participe dès lors pleinement au gouvernement des hommes. 
L’objet de l’enseignement est de proposer une étude des fonctions de l’art et de l’artiste au 
service du prince. Seront abordés plusieurs thèmes : la fréquentation des arts par le prince, les 
modalités de la commande et de la pratique artistiques, les lieux et espaces de création (palais, 
résidences, cours, églises, sanctuaires, villes), les usages de l’art et ses enjeux esthétiques, 
politiques et idéologiques. Le cours magistral axera le propos sur la mise en confrontation du 
prince avec la figure de l’architecte, du peintre, du sculpteur, du musicien, du poète, en 
interrogeant chaque fois une œuvre, un artiste, un milieu. 
 
Bibliographie de base 
 
Patrick BOUCHERON, Delphine CARRANGEOT, Pascal BRIOIST, Mélanie TRAVERSIER, Le prince 
et les arts, France, Italie, XIVe-XVIIIe siècle, Paris, Atlande, 2010. 
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Martin WARNKE, L’artiste et la cour. Aux origines de l’artiste moderne, Paris, Editions de la 
Maison des Sciences de l’homme, 1985. 
Alain ERLANDE-BRANDENBURG, Le sacre de l’artiste. La création au Moyen Âge XIVe-XVe siècle, 
Paris, Fayard, 2000. 
Sophie CASSAGNES-BROUQUET, Louis XI ou le mécénat bien tempéré, Rennes, PUR, 2007. 
Murielle GAUDE-FERRAGU, Le trésor des rois. Sacré et royauté, des rois maudits aux princes de 
la Renaissance, Paris, Perrin, 2022. 
Sophie CASSAGNES-BROUQUET, D’art et d’argent. Les artistes et leurs clients dans l’Europe du 
Nord (XIVe-XVe siècle), Rennes, PUR, 2001. 
Étienne ANHEIM et Patrick BOUCHERON (dir.), De Dante à Rubens. L'artiste engagé, Paris, 
Éditions de la Sorbonne, 2021 (Le pouvoir symbolique en Occident, 1300-1640) 
Fabienne JOUBERT (dir.), L’artiste et le commanditaire aux derniers siècles du Moyen Âge (XIIIe-
XVIe siècles), Paris, PUPS, 2001. 
Richard GOLDTHWAITE, Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300- 1600, Baltimore, 1993. 
Joël BLANCHARD, Jean-Claude MÜHLETHALER, Écriture et pouvoir à l’aube des temps 
modernes, Paris, PUF (« Perspectives littéraires »), 2002. 
Daniel POIRION, Le poète et le prince, de Guillaume Machaut à Charles d’Orléans, Genève, 
Slatkine, 1978. 
Olivier MATTEONI (dir.), Les Bourbons en leur bibliothèque (XIIIe- 
XVIe siècle), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2022. 
Olivier CULLIN, Laborintus. Essais sur la musique au Moyen Äge, Paris, Fayard, 2004. 
Michel SOT, Jean-Patrice BOUDET, Anita GUERREAU-JALABERT, Histoire culturelle de la France. 
1. Le Moyen Âge, Paris, Seuil, 1997. 
Étienne ANHEIM, « L’artiste et l’office. Financement et statut des producteurs culturels à la cour 
des papes au XIVe siècle », dans Armand Jamme et Olivier Poncet (dir.), Offices, écrit et papauté 
(XIIIe- XVIIe siècle), Rome, École française de Rome, 2007 (Collection de l’EFR, 386), p. 393- 
406. 
David FIALA, « Le prince au miroir de la musique politique des XIVe et XVe siècles », dans 
Lydwine Scordia et Frédérique Lachaud (dir.), Le prince au miroir de la littérature politique de 
l’Antiquité à nos jours, éd., Rouen, Presses Universitaires de Rouen, 2007, p. 319-35 
 

J3020919/J3021019 : Histoire économique et sociale de l’Occident au Moyen Âge  
Enseignants : CM/TD : Julie CLAUSTRE 
 
Cours Jeudi 8h30-9h30 Amphi Bachelard J. Claustre 
T.D. 1 Jeudi 10h – 12h G607   J. Claustre 
 
Ce cours sera consacré aux interactions entre société et environnement naturel à l’époque 
médiévale. Une telle thématique implique le choix de la longue durée, afin de prendre en 
considération les changements climatiques et environnementaux : il ira donc du VIIIe jusqu’au 
XVe siècle. On s’intéressera à l’histoire des paysages ruraux, des transformations de l’habitat, de 
la population et du peuplement, aux réactions des sociétés aux catastrophes climatiques, à la 
pression exercée sur les ressources naturelles, aux besoins en énergie. Les enseignements 
intégreront certains des apports récents de la climatologie et de l’archéologie, mais aussi de 
l’anthropologie et de l’histoire des sciences.  
 
Semestre 2 : Les hommes et leur environnement. II . XIIe-XVe siècle. 
Le cours du 2nd semestre portera sur les changements environnementaux qui marquent le 
second Moyen Age. On s’intéressera d’abord à l’accélération que connaît le mode de 
développement féodal (XIIe-XIIIe s.) et à la manière dont des rapports socio-économiques et des 
innovations juridiques se sont noués autour des espaces naturels et de leurs ressources 
(rapports entre seigneurs et populations, rapports entre pouvoirs féodaux, droits sur l’eau, sur 
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les forêts, marchandisation de certaines ressources naturelles). On verra ensuite comment la 
transition entre Petit optimum climatique et Petit âge glaciaire au cours des XIIIe-XVe s. a 
entraîné une multiplication de crises, le changement climatique affectant les sociétés et les 
économies latines et ces dernières tentant de s’y adapter. Le temps devient plus froid et plus 
humide, entraînant des irrégularités croissantes et souvent très violentes dans l’économie en 
Europe occidentale. Elle n’est pas la seule zone géographique concernée et les altérations du 
climat en Asie centrale favorisent la réapparition et la propagation du bacille vecteur de la Peste 
Noire. Celle-ci devient une donnée constante de la vie en Europe à partir de 1348. Se conjuguant 
aux effets des mauvaises récoltes, elle est à l’origine de la plus grave crise démographique qu’ait 
connue l’Europe depuis la fin de l’Antiquité. Ces nouvelles données entraînent un nouveau 
rapport à l’espace. Les désertions d’habitats se multiplient : les hommes se replient au centre des 
terroirs. Des espaces voués à la céréaliculture sont désormais voués à l’élevage, qui occupe à 
partir du XIIIe siècle, de plus en plus de place, impliquant des organisations sociales et politiques 
particulières comme en Italie centrale et méridionale, en Provence ou en Aragon où l’économie 
de transhumance contraint à une réorganisation des rapports entre l’homme et son espace. Le 
rapport aux ressources naturelles évolue, cette période ayant été celle où l’activité minière et de 
transformation s’est le plus développée, dans un processus lent mais constant d’industrialisation 
qui finit par affecter l’ensemble de la culture matérielle de l’Europe, paradoxalement de plus en 
plus diverse et enrichie à mesure que les difficultés semblent s’accroître. L’adaptation des 
sociétés occidentales aux modifications du climat a été réelle et s’est faite en modifiant les modes 
de gestion de l’environnement. C’est de cette rupture survenue dans les rapports entre l’homme 
et le milieu que le cours traitera. 
  
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
J.-N. BIRABEN, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens. 
Tome I, la Peste dans l'histoire, Tome II, les hommes face à la peste Paris, 1976. 
O. BENEDICTOW, The Black Death, 1346-1353. The complete history, Woodbridge, The Boydell 
Press, 2004. 
M. BOURIN et alii, Les disettes dans la conjoncture de 1300 en Méditerranée occidentale, Rome, 
École Française de Rome, 2011. 
Crisis in the Later Middle Ages. Beyond the Postan-Duby Paradigm, J. Drendel (éd.), Turnhout, 
2015, (The Medieval Countryside, 13). 
B. M. S. CAMPBELL, The Great Transition. Climate, Disease and Society in the Late Medieval 
World, Cambridge, Cambridge University Press, 2016. 
J. CLAUSTRE, La fin du Moyen Âge. 1180-1515, Paris, Hachette, 2015. 
Ph. CONTAMINE et alii, L'économie médiévale, Paris, Armand Colin, 1993, plusieurs rééditions. 
C. FABRE, Commerce et marchandisation du bois à Toulouse à la fin du Moyen Âge, Paris, 
Classiques Garnier, 2021, 
L. FELLER, Paysans et seigneurs au Moyen Âge : VIIIe-XVe siècles, Paris, A. Colin, 2007 (2e éd. 
2017), Collection U Histoire. 
W. Ch. JORDAN, The Great Famine. Northern Europe in the Early Fourteenth Century, Princeton 
University Press, 1996. 
F. MOUTHON, Le sourire de Prométhée. L’homme et la nature au Moyen Âge, Paris, La 
Découverte, « Hors collection Sciences Humaines », 2017. 
 
J3021119/J3021219 : Histoire de l’Islam médiéval  
Enseignantes : CM : Annliese Nef, TD : Mathilde Boudier, Zélie Lépinay, Héloïse Mercier 
 
Cours Mardi 13h-14h Amphi Bachelard  A. Nef 
T.D. 1 Lundi 11h –13h G606    H. Mercier 
T.D. 2 Lundi 16h – 18h Salle Picard   Z. Lépinay 
 
Sujet de cours (S2) : Une histoire sociale de la première époque abbasside (750-900) 
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Classiquement, l’histoire du monde islamique a donné la priorité à une approche en termes 
religieux et politiques des premiers siècles de l’Islam. L’objet de ce cours sera d’éclairer 
différentes dimensions caractérisant les sociétés islamiques au cours du premier siècle et demi 
de la période abbasside. Il s’agira de mettre en lumière à la fois les pratiques et les conceptions 
du monde social islamique, les évolutions et tensions qui peuvent s’y faire jour, loin de tout 
essentialisme. Seront passées en revue des questions qui ont fait l’objet de recherches 
renouvelées, telles que : les représentations et les réalités de la hiérarchie sociale, la place et la 
conception de l’esclavage dans le monde islamique, la place des femmes et les normes de genre, 
la diversité des pratiques et croyances religieuses (musulmanes et non musulmanes) et la 
construction d’une orthodoxie, les catégorisations liées à l’ethnicité (arabité, revendications 
régionales,…). Ce faisant, on s’efforcera de redonner de l’historicité à des sujets beaucoup 
débattus dans l’actualité. 
 
Bibliographique indicative (outre celle du premier semestre) 
T. K. EL-AZHARI, Queens, eunuchs and concubines in Islamic history 661-1257, Edinbourg, 
2017. 
M. H. BENKHEIRA, A. GILADI, C. MAYEUR-JAOUEN, J. SUBLET, La famille en Islam d’après les 
sources arabes, Paris, 2013. 
M. FIERRO (éd.), Orthodoxy and heresy in Islam. Critical concepts in Islamic Studies, Leyde, 
2014. 
P. ISMARD, B. ROSSI et C. VIDAL (éd.), Les mondes de l’esclavage. Une histoire comparée, Paris, 
2021. 
V. VAN RENTERGHEM (éd.), Groupes sociaux et catégorisation sociale dans le dâr al-islâm 
médiéval (VIIe-XVe siècles), Annales islamologiques, 42, 2008. 
P. WEBB, Imagining the Arabs. Arab identity and the rise of Islam, Edimbourg, 2017. 
 
J3021319/J3021419 : La méditerranée médiévale 

Cours Jeudi  13h – 14h D633 Valerian  
T.D. 1 Mercredi 15h – 17h D620 T. Tanase  
T.D. 2 Jeudi  11h – 13h F609 T. Tanase  
 
Enseignants : Dominique Valérian, Thomas Tanase, Wilfrid Tannous 
 
Sujet du cours (S2) : Croisades et expansion latine en Orient fin XIe-mi- XIVe siècle. Aspects 
économiques, sociaux et culturels 
Le second semestre abordera les aspects économiques, sociaux et culturels de l’expansion latine 
en Orient. Les sociétés méditerranéennes organisent des réseaux d'échanges multiples, 
permettant aux marchands, aux pèlerins ou aux savants, mais aussi aux idées et aux savoirs de 
circuler à travers la Méditerranée, qui devient un espace central de connexion entre l’Afrique, 
l’Asie et l’Europe dans le cadre d’une économie-monde en formation. La présence latine en 
Syrie-Palestine, mais aussi dans les ports musulmans et byzantins, a encouragé les échanges 
commerciaux, malgré l’état de guerre. Elle a aussi permis aux Européens de mieux connaître 
l’Orient, proche mais aussi plus lointain vers l’Asie centrale et orientale, par les voyages 
marchands et les missions diplomatiques ou religieuses. Enfin la confrontation a aussi été 
religieuse, autour de la sacralité de Jérusalem et de la Terre Sainte mais aussi les missions de 
conversion, qui ont nécessité l’acquisition d’une meilleure connaissance des autres religions 
pour les besoins de la polémique théologique avec les grecs et les musulmans. 
 
Bibliographie indicative 
M. Balard, Ch. Picard, La Méditerranée au Moyen Âge. Les hommes et la mer., Paris, Hachette, 
2014. 
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D. Baloup, D. Bramoullé, B. Doumerc, B. Joudiou, Les mondes méditerranéens au Moyen Âge. 
VIIe-XVIe siècle, Paris, A. Colin, 2018. 
D. Coulon, Ch. Picard, D. Valérian (dir.), Espaces et réseaux en Méditerranée. VIe-XVIe siècle, 
Paris, Bouchene, 2007 et 2010. 
Th. Tanase, "Jusqu'aux limites du monde" : la papauté et la mission franciscaine de l'Asie de 
Marco Polo à l'Amérique de Christophe Colomb, Rome, École française de Rome, 2013. 
 
J3020119/J3020219 : Sociétés en contacts à l'époque médiévale (cultures et 
pouvoirs) 
Enseignants : Fanny Madeline (S2) 
 
Cours Jeudi 9h-10h  Salle Picard  F. Madeline 
TD 1 Jeudi 10h-12h Salle Picard  F. Madeline 
 
L’horizon impérial des monarchies européennes 
La question de l’impérialité, c’est-à-dire de l’Empire comme horizon des possibles du devenir 
des constructions politiques à donner lieu ces dernières années à un fort investissement 
historiographique. Il a permis, plus particulièrement, de mesurer le succès de l’idéologie 
impériale dans des monarchies non-impériales, au point qu’il est possible à leur propos de 
parler d’impérialité seconde. Ce questionnement sera appliqué à deux domaines 
d’expérimentation du Moyen Âge central, la péninsule Ibérique et les îles britanniques. 
Sujet du cours S2 : Héritages, discours et pratiques de l’empire à la cour des rois d’Angleterre 
(XIe-XIIIe siècle) 
Entre le XIe et le XIIIe siècle, les îles britanniques traversent des bouleversements politiques qui 
contribuent à élargir les horizons des royaumes insulaires en les rattachant à la fois aux 
royaumes scandinaves du Danemark avec l’invasion de Svein en 1014 et le règne de Cnut de 
1016 à 1042, et au continent par l’accession au trône de Guillaume le duc de Normandie en 
1066, qui instaure pour longtemps la domination normande en l’Angleterre. A partir de 1144, la 
conquête de la Normandie puis de l’Angleterre par l’héritier des comtes d’Anjou installe sur le 
trône la dynastie des Plantagenêt qui règnera jusqu’en 1399. L’insertion de la grande d’île de 
Bretagne, elle-même divisée en plusieurs royaumes concurrents, dans de plus vastes ensembles 
territoriaux constitue un moment important de la reconfiguration des institutions politiques 
confrontées à une nouvelle échelle des pouvoirs. La nécessité de gouverner à cette échelle 
impériale s’accompagne d’un essor administratif et d’une gouvernementalisation de la fonction 
royale au XIIe siècle. On cherchera à saisir la manière dont la question impériale a été investie 
sous des formes diverses pour servir les discours de légitimation du pouvoir en place. L’étude de 
ces dynamiques impériales, à la fois territoriales, diplomatiques et discursives s’étendra sur une 
chronologie allant de l’avènement du roi danois Cnut en 1016 à la fin du règne d’Édouard Ier en 
1304. 
Bibliographie indicative 
L. ASHE, et E. J. WARD (dir.), Conquests in eleventh-century England 1016, 1066, Woodbridge, 
2020. 
M. AURELL (dir.), Gouverner l’empire Plantagenêt (1152-1224), Fontevraud, 2021. 
D. BATES, The Normans and Empire, Oxford, 2013. 
T. BOLTON, The empire of Cnut the Great conquest and the consolidation of power in Northern 
Europe in the early eleventh century. Leiden, 2009. 
R. R. DAVIES, The First English Empire, Power and Identities in the British Isles 1093-1343, 
Oxford, 2000. 
J. GILLINGHAM, The Angevin Empire, Oxford, 2001. 
F. MADELINE, Les Plantagenêt et leur empire. Construire un territoire politique (1152-1216), 
Rennes, 2014. 
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J3021519/J3021619 : Histoire sociale et culturelle de l’Occident latin (XIIe -XVe 
siècles) 
Enseignants: Fabrice Delivré (CM/TD S2) 
 
Cours Jeudi 15h – 16h D631  F. Delivré 
T.D. 1 Jeudi 10h -12h F608  F. Delivré 
T.D. 2 Jeudi 12h – 14h F608  F. Delivré 
 
Sujet du cours : Temps et temporalité dans les sociétés médiévales (France, Empire, Italie, XIIe-
XVe siècles) 
Les paradoxes temporels (voyages dans le temps, télescopages, dyschronies...) fascinent les 
sociétés contemporaines – au contraire des sociétés médiévales (à l’exception de ce qui est tout 
simplement hors du temps : Dieu, les fées des romans de chevalerie...). Cet écart ne se réduit 
cependant pas à une simple différence culturelle mais repose plus profondément sur des 
conceptions très différentes du temps dans les deux sociétés (de même que les conceptions 
médiévales sont très différentes de celles de la Rome antique). Contrairement en effet à nos 
croyances spontanées, le temps n’existe pas en soi mais est une construction sociale (tout 
comme l’espace ou la nature) et donc historique. De ce fait, la compréhension des rapports des 
médiévaux au temps n’est pas seulement un moyen d’enrichir notre compréhension de la 
société médiévale mais aussi de nous conduire à réfléchir aux impensés de notre propre rapport 
au temps, évidemment crucial pour les historien.nes. Depuis la fin du siècle précédent, les 
historien.nes ont d’ailleurs commencé à s’interroger sur le temps (médiéval) au lieu de le 
considérer comme un simple cadre amorphe tout juste bon à fournir une base à la chronologie 
du Moyen Âge. Le but de ce cours sera de donner accès aux principaux résultats de ces travaux, 
faire saisir la nature des rapports médiévaux au temps, qu’il convient de prendre en compte 
pour saisir le sens des pratiques sociales et intellectuelles qui précisément ont pour fin de 
retraiter des phénomènes temporels (durée, continuité, changement, rupture, retour en arrière, 
etc.). 
Les enseignements du premier semestre de L3 (S5) seront assurés par Joseph Morsel, et ils 
seront regroupés sous le titre « Maîtrises du temps » : il s’agira dans un premier temps de faire 
apparaître les spécificités de la temporalité médiévale puis de montrer comment celle-ci 
informe diverses pratiques sociales, concernant en particulier la reproduction du pouvoir. 
 
Indications bibliographiques : 
– Reinhart KOSELLECK, Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, 
Paris, EHESS, 1990. 
– Jean-Claude SCHMITT, « Le temps. “Impensé” de l’histoire ou double objet de l’historien ? », 
Cahiers de civilisation médiévale, 189 (2005), p. 31-52. 
– François HARTOG, Chronos. L’Occident aux prises avec le temps, Paris, Gallimard, 2020. 
– Jacques LE GOFF, La civilisation de l’Occident médiéval, 3e éd. Paris, Arthaud, 1984. 
– Jérôme BASCHET, La civilisation féodale. De l’an mil à la colonisation de l’Amérique, 3e éd. 
Paris, Flammarion, 2006. 
– Agostino PARAVICINI BAGLIANI (dir.), La mémoire du temps au Moyen Âge, Florence, 
SISMEL/Edizioni del Galluzzo, 2005. 
– Jacques LE GOFF, À la recherche du temps sacré. Jacques de Voragine et la ‘Légende dorée’, 
Paris, Perrin, 2011. 
– Jean-Claude SCHMITT, L’histoire en lignes et en rondelles. Les figures du temps chrétien au 
Moyen Âge, Wiesbaden, Reichert, 2015. 
– Georges DECLERCQ, Anno Domini. Les origines de l’ère chrétienne, Turnhout, Brepols, 2000. 
– David S. LANDES, L’heure qu’il est. Les horloges, la mesure du temps et la formation du monde 
moderne, Paris, Gallimard, 1987. 
– Gerhard DOHRN-VAN ROSSUM, L’histoire de l’heure. L’horlogerie et l’organisation moderne 
du temps, Paris, Éditions de la MSH, 1997. 
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– Alain BOUREAU, L’événement sans fin. Récit et christianisme au Moyen Âge, Paris, Belles 
Lettres, 1993. 
– Mireille CHAZAN, L’Empire et l’histoire universelle. De Sigebert de Gembloux à Jean de Saint-
Victor (XIIe -XIVe siècle), Paris, Champion, 1999. 
– Bernard MCGINN, Visions of the End. Apocalyptic Traditions in the Middle Ages, New York, 
Columbia University Press, 1993. 
– Ronald G. WITT, In the Footsteps of the Ancients. The Origins of Humanism from Lovato to 
Bruni, Boston/Leyde, Brill, 2003. 
– J. MORSEL, Noblesse, parenté et reproduction sociale au Moyen Âge, Paris, Picard, 2017. 
 
J3021719/J3021819 : Cultures matérielles de l'Occident médiéval 
Enseignantes : Danielle Arribet-Deroin, Hélène Noizet, 
 
Cours Vendredi 14h-15h D633  H. Noizet 
T.D. 1 Vendredi 15h-17h D633  H. Noizet 
2e semestre – Vivre et mourir à Paris au Moyen Age 
Cet enseignement vise à aborder le fonctionnement des sociétés médiévales à partir des 
matérialités produites par ces sociétés. Il s'agit d'explorer le binôme idéel/matériel proposé par 
Maurice Godelier en partant du principe que le matériel est saturé d'idéel et que dans le 
domaine des pratiques sociales, l’idéel se manifeste par des réalisations matérielles. Les 
productions physiques et la vie quotidienne révèlent les règles du fonctionnement social. La 
notion de culture matérielle porte ainsi attention aux « choses banales », mais ne s’y limite pas. 
Elle englobe les approches de la « vie des objets » par les anthropologues et se rattache tout 
naturellement aux études archéologiques. Le pluriel (cultures matérielles) veut signifier une 
conception large mettant l’accent sur la diversité des pratiques au sein du système social des 
sociétés d'Ancien Régime qu’il s’agit d’atteindre. 
Les matérialités étudiées sont de deux ordres, qui feront l’objet d’approches privilégiées : 
• des objets au sens d'artefacts archéologiques (objets du quotidien comme les poteries ; 
bâtiments ; manuscrits et autres supports de l’écrit, etc.) auxquels doivent être ajoutés les objets 
représentés et les objets cités ou décrits dans les textes. Les documents écrits sont ici envisagés 
archéologiquement, c'est-à-dire non pas uniquement dans leur dimension textuelle, mais bien 
comme des objets physiques à part entière qui peuvent avoir une fonction au-delà de leur 
contenu. 
Ces objets témoignent a minima de techniques de production et de pratiques de consommation ; 
• des pratiques et appartenances sociales quotidiennes et leurs manifestations matérielles, 
attestées par les documents écrits ou archéologiques, telles que l'habitat, la naissance, la 
maladie, la mort, l'alimentation, la famille, la paroisse. 
Cette thématique des cultures matérielles sera abordée dans le cadre d'un espace régional 
particulier, celui de Paris et de sa région, qui sera exploré en deux thématiques successives : 
 
Bibliographie indicative : 
Boris Bove, Claude Gauvard (dir.), Le Paris du Moyen Âge, Paris, Belin, 2014. 
Boris Bove, Claude Gauvard, Notre-Dame. Une cathédrale dans la ville. Des origines à nos jours, 
Paris, Belin, 2022 ; 
Jean Favier, Le Bourgeois de Paris au Moyen Age, Paris, Tallandier, 2012. 
Mesurer Paris, dossier coordonné par Julie Claustre, Dominique Margairaz et Anne Conchon, 
Histoire urbaine, 43 (2015-2), p. 5-70. 
Hélène Noizet, Boris Bove, Laurent Costa (dir.), Paris de parcelles en pixels.  
Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne, Paris, Presses universitaires de 
Vincennes - Comité d'histoire de la Ville de Paris, 2013. 
« Paris médiéval », rubrique du portail Menestrel : 
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1605&lang=fr 
Travailler à Paris, n° thématique de la revue Médiévales, 69, 2015. 
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HISTOIRE MODERNE 

 
J3030119/J3030219 : Guerre et société à l’époque moderne 
Enseignants : Hervé Drévillon (CM), Virginie Martin, Paul Vo-Ha (TD) 
 
Cours Mercredi 9h-10h  D633  H. Drévillon 
T.D. 1 Mercredi 10h-12h D617  V. Martin 
T.D. 2 Mercredi 12h – 14h D617  V. Martin 
 
Sujet du cours : La France dans l’Europe en guerre (1688-1815) 
L’histoire de l’engagement d’une nation dans des conflits armés ne doit pas se concentrer 
exclusivement sur la dimension nationale, car la guerre est relationnelle. La prise en compte de 
l’échelle européenne, de 1688 (début de la guerre de la Ligue d’Augsbourg) à 1815 (fin des 
guerres napoléoniennes), permet de tenir compte de la dimension interactive et géopolitique 
des conflits armés. Ce dépassement de la dimension nationale ne nie pas cette échelle 
traditionnelle de l’histoire militaire, mais permet de la mettre en perspective critique et 
d’aborder la nation comme un phénomène divers (corps civique, territoire, Etat, etc.) 
particulièrement, mais pas exclusivement, animé par la guerre. L’échelle européenne permet 
également d’étudier la dynamique des pratiques de la guerre irréductibles à la projection de 
postulats identitaires nationaux et subissant des évolutions voire des révolutions qui 
s’articulent avec des éléments de continuité alimentant, à la fin de la période, le concept de « 
guerre moderne ». Cette notion permet de mettre également en perspective critique l’insertion 
de la séquence des guerres révolutionnaires et impériales (1792- 1815) dans l’histoire longue 
de la guerre, par opposition à la tendance d’y projeter des postulats théoriques voire politiques 
illustrés par le concept de « guerre totale ». Parmi les facteurs de continuité sur la période de 
1688 à 1815, l’affrontement entre la France et la Grande-Bretagne est un phénomène constant 
engagé dans toutes les guerres de cette époque et qui contribue à la définition de cette séquence 
conflictuelle comme une « seconde guerre de Cent ans ». Parmi les facteurs de rupture dans 
cette longue période, la guerre de Sept ans (1756-1763) a introduit de nouvelles pratiques et a 
même alimenté la perception de son caractère révolutionnaire dans le domaine militaire. La 
France, qui s’était investie de façon traditionnelle dans cette guerre, n’en avait pas pris en 
compte le caractère novateur, mais en établit le constat après sa défaite exprimée par le traité 
de Paris de 1763. L’adaptation aux nouvelles données de la guerre alimenta des réformes 
militaires et certains projets qui contribuèrent à l’émergence de principes appliqués dans la 
Révolution française. Par exemple, dans les années 1770, la notion de « constitution militaire » 
alimentée par la prise en compte des pratiques de la guerre de Sept ans, contribua à la critique 
de l’absolutisme en invoquant la nécessité de soumettre la monarchie aux lois de la guerre et 
plus généralement à un régime constitutionnel. La guerre qui, sous le règne de Louis XIV, avait 
contribué au caractère absolu de la souveraineté royale exerça donc une influence variée sur 
l’histoire de la monarchie. L’insertion de la France dans l’Europe en guerre contribua donc à 
l’histoire de France et aussi à l’histoire de l’Europe. 
 
Bibliographie : 
• Jean-Paul Bertaud, La Révolution armée. Les soldats-citoyens et la Révolution française, Paris, 
Robert Laffont, 1979 
• Jeremy Black, La guerre au XVIIIe siècle, Paris, Autrement, « Atlas », 1999  
• Hubert Camon, La guerre napoléonienne. Les systèmes d’opérations. Théorie et tactique, Paris, 
Economica, 1997 [1907] 
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• Edmond Dziembowsky, La guerre de Sept ans (1756 – 1763), Paris, Perrin – Ministère de la 
Défense, 2015 
• Hervé Drévillon (dir.), L’âge classique, XVe – XIXe siècle, vol. II de Mondes en Guerre, Paris, 
Passés Composés – Ministère des Armées, 2019 
• Hervé Drévillon et Olivier Wieviorka (dir.), Des Mérovingiens au Second Empire, volume I de 
Histoire militaire de la France, Paris, Perrin – Ministère des Armées, 2018 
• Hervé Drévillon, Bertrand Fonck et Jean-Philippe Cénat (dir.), Les dernières guerres de Louis 
XIV. 1688 – 1715, Presses Universitaires de Rennes, 2017 
• Fadi El Hage, La guerre de Succession d’Autriche (1741 – 1748). Louis XV et le déclin de la 
France, Paris, Economica, 2017 
• Geoffrey Parker, La révolution militaire. La guerre et l’essor de l’Occident, 1500– 1800, Paris, 
Gallimard, 1988 
• Natalie Petiteau, Jean-Marc Olivier et Sylvie Caucanas (dir.), Les Européens dans les guerres 
napoléoniennes, Toulouse, Privat, 2012 
 
J3030319/J3030419 : Histoire du droit privé de l’ancien régime  
Enseignante : Nelly Hissung-Convert 
 
Cours Mercredi 13h – 14h Amphi IV Panthéon N. Hissung- Convert 
T.D. 1 Mercredi 14h – 16h Amphi Descartes N. Hissung- Convert 
 
Sujet du cours : Le droit des personnes, du mariage, de la famille et des successions du XVIe au 
XVIIIe 
siècle 
Le cours d’Histoire du droit privé de l’Ancien Régime étudie le droit tel qu’il se formait et 
s’appliquait dans la sphère privée, durant la période s’étalant du XVIe au XVIIIe siècle. Le « droit 
privé » est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes (état des 
personnes, mariage, filiation, successions…). 
L’étude de ces règles suppose celle des « sources du droit », c’est-à-dire celle, conjointe, des 
coutumes, la jurisprudence des parlements, des lois royales, de la doctrine des auteurs, sans 
oublier le droit canonique. Le cours, composé d’un cours magistral et de travaux dirigés, 
s’organise par thèmes.  
 
INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE 
Bibliographie indicative 
Bibliographie indicative en vue de la préparation des thèmes des séances et des exposés : 
A compléter bien évidemment d’autres lectures et, le cas échéant, d’articles dont certains sont en 
ligne avec moteur de recherche sur le site Persée. Certains des ouvrages contenus dans cette 
bibliographie sont en ligne sur Googlebooks (http://books.google.fr/books). 
DICTIONNAIRES SPECIALISES 
- G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 2000. 
- Dictionnaire de la culture juridique 
HISTOIRE DU DROIT PRIVE 
- J. BART, Histoire du droit privé, Montchrestien, 1998. 
- J.Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 2002. 
- A. LEFEBVRE-TEILLARD, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, coll. 
Droit fondamental, PUF., 1996. 
- J.-Ph. LEVY, Cours d’histoire du droit privé (La famille), Paris. 
- P. OURLIAC et J.-L. GAZZANIGA, Histoire du droit privé français de l’An mil au Code civil, A. 
Michel, 1985. 
- P. OURLIAC et J. MALAFOSSE, Histoire du droit privé : le droit familial (Tome 3), Paris, 1968. 
- M.-H. RENAUT, Histoire du droit privé. Personnes et biens, Ellipses, coll. « Mise au point », 
2008. 
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- J.-L. THIREAU, Histoire du droit de la famille, L’Hermès, 1998. 
BIOGRAPHIE DES AUTEURS ET JURISCONSULTES 
- P. ARABEYRE, J.-L. HALPERIN, J. KRYNEN, Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-
XXe siècle, PUF-Quadrige : 2007. 
- J.-L. THIREAU, « Pothier et la doctrine française des XVIe et XVIIe siècles », in J. Monéger (dir.), 
Robert-Joseph Pothier, d’hier à aujourd’hui, Paris : Economica, 2001, pp. 35-54. 
- D. GILLES et E. GOJOSSO, « Sur Pothier et le Code civil », Étude d’histoire du droit privé en 
souvenir de Maryse Carlin, (ss. coord. O. Vernier), Université de Nice Sophia Antipolis : éd. La 
Mémoire du droit, 2008, pp. 403-417. 
- J.-L. SOURIOUX, « Pothier ou le sphinx d’Orléans », Droits, n°39, 2004, pp. 69-75. 
- J.-L. THIREAU, Charles Du Moulin (1500-1566): étude sur les sources, la méthode, les idées 
politiques et économiques d'un juriste de la Renaissance, Vol.1, Librairie Droz, 1980, 459 p. 
ETAT DES PERSONNES 
- J. GHESTIN, « L’action des Parlements contre les mésalliances aux XVIIe et XVIIIe sc. », Revue 
d’Histoire du Droit, 1956, p. 74-110 et 196-224. 
- A. LEFEBVRE-TEILLARD, Le nom. Droit et histoire, coll. « Léviathan », Paris, PUF, 1990. 
FAMILLE 
- A. BURGUIERE, C. KLAPISCH-ZUBER, M. SEGALEN et F. ZONABEND, Histoire de la famille, 
Tome 1 : Mondes lointains ; Tome 2 : Temps médiévaux orient/occident ; Tome 3 : Le choc des 
modernités, Paris, 1986. 
- G. DUBY et Ph. ARIES, Histoire de la vie privée, T. 3 : de la Renaissance aux Lumières, Paris, 
1986. 
ENFANT 
- P. ARIES, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, 1973. 
- A. ARMENGAUD, La famille et l’enfant en France et en Angleterre du XVIe au XVIIIe sc., 
- A. LEFEBVRE-TEILLARD, L’enfant naturel dans l’ancien droit français, 1976. 
- P. PETOT, Histoire du droit privé. Enfants dans la famille, Les Cours de droit, Paris, 1947-1948. 
FEMME MARIEE 
- R. PILLORGET, La tige et le rameau. Familles anglicanes et françaises, XVIe-XVIIIe, Paris, 1979. 
- P. PETOT, La femme mariée, cours de doctorat de la Fac. de droit de Paris, 1950-1951. 
- P. PETOT et A. VANDENBOSSCHE, « Le statut de la femme dans les pays de droit coutumier du 
XIIIe et XVIIe siècles », SJ Bodin, t. XII, La femme, II, Bruxelles, 1962, p. 243-254. 
SOURCES 
Consultation en ligne possible sur gallica ou google.books. 
- DOMAT 
- DENISART 
- POTHIER…, etc. 
 
J3030519/J3030619 : Histoire des sociétés et des économies européennes (XVIIe et 
XVIIIe siècles) 
Enseignantes : Anne Conchon (CM), Marguerite Martin (TD) 
 
Cours Mardi 12h – 13h Marc Bloch A. Conchon 
T.D. 1 Mardi 10h – 12h Marc Bloch A. Conchon 
T.D. 2 Jeudi 14h –16h Salle Picard M. Martin 
 
L’économie de la nature en France et dans l’empire colonial (Ancien Régime et Révolution) 
S2. Environnement : entre prévention, intensification et conservation 
Alors que les questions environnementales et la gestion des ressources naturelles dominent le 
débat public depuis plusieurs années autour de la notion de développement durable, ce cours 
entend remettre en perspective ces enjeux dans la longue durée. L’objectif est d’étudier les 
processus habituellement associés à la mise en économie de la nature et les effets de la 
croissance sur la sauvegarde des milieux et des ressources. A partir d’une historiographie en 
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plein renouvellement, il s’agit d’envisager dans toute leur complexité les relations que les 
hommes entretiennent avec la nature et l’environnement au XVIIIe siècle : des usages, des 
savoirs, des droits de propriété, des modes divers de valorisation… Ce sont des ressources très 
diverses qui seront abordées, telles que la terre, les sous-sols, l’eau, les forêts, les rivages, les 
landes et les marais. Leur gestion et leur valorisation déterminent la capacité de répondre à la 
demande de subsistances et de satisfaire aux besoins de la production manufacturière. 
Symétriquement l’environnement constitue une contrainte avec laquelle il faut composer, 
notamment le climat et les risques naturels. La conscience qu’ont les contemporains de la rareté 
des ressources naturelles comme leur degré de sensibilité à la protection de l’environnement 
sont également des perspectives tout à fait essentielles à étudier à différentes échelles et à la 
charnière de l’Ancien Régime et de la période révolutionnaire. Il s’agit donc de saisir la 
transformation en marchandise du vivant et de la nature, ses implications dans des savoirs et 
des politiques conjuguant intensification et conservation, et l’évolution des régulations en 
insistant tout particulièrement sur la législation révolutionnaire. 
Une attention spécifique sera également portée aux colonies. L’expansion ultramarine est en 
effet largement motivée par la captation de ressources naturelles : plantes, animaux, richesses 
minérales sont mobilisés et exploités pour assurer le développement de la métropole. 
 
Références bibliographiques : 
Lisières, landes, marais et friches. Les usages de l’inculte de l’Antiquité au XXIe siècle, Revue du 
Nord, 2013 [BIS] 
Débordements industriels. Environnement, territoire et conflit, XVIIIe-XXIe siècle, dir. T. Le Roux 
et M. Letté, Rennes, PUR, 2013 [BIS] 
Moissonner la mer. Économies, sociétés et pratiques halieutiques méditerranéennes (XV-XXIe 
siècles), G. Buti, D. Faget, O. Raveux et S. Rivoal (éd.), Paris/Aix-en-Provence, Karthala/MMSH, 
2018 [BIS] 
Posséder la nature. Environnement et propriété dans l’histoire, dir. F. Graber et F. Locher, Paris, 
éd. Amsterdam, 2018 [BIS] 
FERRIERES (M.) et FOURNIER (P.), « Un nouveau regard sur les marais languedociens ? La 
mutation de la politique des États en bas Languedoc au milieu du XVIIIe siècle », Annales du 
Midi, 2007, 119-257, p. 57-69 [Persée] 
LOCHER (F.) et QUENET (G.), « L'histoire environnementale : origines, enjeux et perspectives 
d'un nouveau chantier », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2009, 56-4, p. 7-38 [Cairn] 
STANZIANI (A.), Capital Terre. Une histoire longue du monde d'après (XIIe-XXIe siècle), Paris, 
Payot, 2021 [BIS] 
JARRIGE (F.) et LEROUX (T.), La contamination du monde une histoire des pollutions à l'âge 
industriel, Paris, Le Seuil, 2020 (2017) [BIS] 
POUBLANC (Sébastien), « Managing Southern French Forests under and before Colbert : 
between Law and Custom, ca 1500-1700 », Conservation’s Roots. 
Managing for Sustainability in preindustrial Europe, 1100-1800, éd. A.P. Dowling et R. Keyser, 
New York/Oxford, Berghahn, 202, p. 230-254 [BIS] 
Voir aussi les ressources documentaires signalées sur le site du Ruche 
(https://leruche.hypotheses.org) 
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J3030719/J3030819 : Histoire de la révolution Française 
 
Cours Mardi 16h-17h Amphi IV Panthéon F. Régent 
T.D. 1 Lundi 15h – 17h Marc Bloch  F. Régent 
T.D. 2 Jeudi 10h-12h G606   G.Mazeau 
T.D. 3 Jeudi 13h – 15h D619   C. Simien 
 
Semestre 2 : Sujet du cours : Histoire de la Révolution française. Des colonies à l’Europe : sujets, 
femmes, pauvres, marginaux, libres de couleur, esclaves, vers une citoyenneté universelle ? 
(1789-1804). 
Frédéric Régent (CM), 
Frédéric Régent/ Côme Simien (TD) 
 
Le cours se propose d’étudier l’ère des Révolutions de la réunion Etats-Généraux jusqu’à 
l’indépendance d’Haïti (1789-1804) en France et dans ses colonies. Seront étudiées les 
particularités de cette période, ses luttes sociales, politiques, culturelles. 
La réflexion portera sur le décentrement de l’étude de la Révolution française prise dans le jeu 
de l’affirmation d’un capitalisme connecté au monde, ses apports, ses limites, les résistances 
qu’elle provoque et finalement les réactions en chaîne qui s’en suivent, jusqu’à devenir la 
matrice des Républiques du monde contemporain (France, Haïti). Une attention particulière 
sera portée sur les processus de l’accès ou du non accès à la citoyenneté des sujets des rois de 
France, des femmes, des minorités religieuses, des pauvres, des marginaux, des libres de 
couleur, des esclaves. La remise en cause des conquêtes révolutionnaires sera abordée 
(rétablissement de l’esclavage, censure…). 
 
Bibliographie 
Jean-Luc Chappey, Bernard Gainot, Guillaume Mazeau, Frédéric Régent, Pierre Serna, Pourquoi 
faire la Révolution ? Agone, 2012. 
Il faut lire l’un de ces trois manuels. 
Annie Jourdan, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris, Flammarion, 2018. 
Hervé Leuwers, La Révolution française et l'Empire, une France révolutionnée (1787-1815), 
Paris, PUF, 2011. 
Jean-Clément Martin, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris, Perrin, 2012. 
  
Frédéric Régent, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848, Paris, 
Fayard-Pluriel, 2012. 
Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, 
Paris, Armand Colin, Collection U, 2015. 
Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna (dirs.), Les colonies, la Révolution française, 
la Loi, Rennes, PUR, 2014, 297 p. 
La Révolution française, Cahier de l’Institut d’histoire de la Révolution française, revue en ligne, 
Citoyenneté, république, démocratie dans la France de la Révolution, n°9, 2015, 
https://doi.org/10.4000/lrf.1362 
 
J3030919/J3031019 : Histoire des sciences 
Enseignants : Jean-Luc Chappey (CM) Côme Simien et Julien Vincent (TD) 
 
CM Mercredi 10h-11h D633  J-L Chappey 
T.D. 1 Mercredi 8h-10h  D618  J. Vincent 
T.D.2 Mercredi 12h-14h D621  J. Vincent 
 
Les sciences et le gouvernement des hommes et de la nature (XVIIe-fin XIXe siècle) 
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Semestre 2 : Gouverner la nature (J.L. Chappey & J. Vincent) 
Bibliographie indicative pour le semestre 2. 
Laurent Brassart, Grégory Quenet & Julien Vincent (dir.) « Révolution et environnement », 
numéro thématique des Annales historiques de la Révolution française, n°399, janvier-mars 
2020. 
Diana K. Davis, Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb, 2012. 
Fredrik Albritton Jonsson, Enlightenment's Frontier: the Scottish Highlands and the Origins of 
Environmentalism, Yale, 2013. 
Thomas Le Roux, Le Laboratoire des pollutions industrielles. Paris 1770-1830, Paris, Albin 
Michel 2011. 
Fabien Locher (dir.), La nature en communs. Ressources, environnement et communautés 
(France et empire français XVIIe-XXIe siècle), Paris, Champ Vallon, 2020. 
Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, Paris, Seuil, 2015, vol. 1 & 2. 
Julien Vincent (dir.), « Les écologies du XIXe siècle », numéro thématique de 
Romantisme, n°189, oct. 2020. 
 
J3031319/ J3031419 : Les Amériques modernes, de la colonisation aux révolutions 

Enseignant : Gregorio Salinero CM/TD 

Cours Jeudi  16h – 17h Salle 02 Panthéon G. Salinero 
T.D. 1 Mercredi 12h – 14h D618   G. Salinero 
T.D. 2 Mercredi 14h – 16h D618   G. Salinero 
 
Sujet : Les Amériques en conflits, du milieu du XVIe au début du XIXe siècle. 
Cet enseignement vise à présenter l’expansion océanique européenne dans la perspective d’une 
histoire globale et comparée des domaines coloniaux ibériques, anglo-saxon, français et 
hollandais. Ils connurent des destins divergents et conflictuels. Thèmes du semestre :  
l’administration et les institutions, les sociétés coloniales, les métissages, les traites et 
l’esclavage, les nouvelles identités américaines, les Révolutions. Utiles, la maîtrise de l’espagnol 
et celle de l’anglais ne sont pas absolument nécessaires. 
 
Bibliographie : 
Thomas CALVO, L'Amérique ibérique de 1570 à 1910, 1994 ; John H. ELLIOTT, Empires of the 
Atlantic world…, 2006 ; Gilles HAVARD et Cécile VIDAL, Histoire de l'Amérique française, 2008 ; 
Bertrand Van RUYMBEK, L’Amérique avant les États-Unis…,2013 ; Pieter EMMER (dir.), Les 
Pays-Bas et l’Atlantique, 1500-1800, 2009 
 
J3031519/J3031619 : Les mondes méditerranéen et atlantique à l’époque moderne 

Enseignants : Jean-François Chauvard (CM) Francesco Zambonin (TD) 
 
Cours Vendredi 10h-11h D633 J-F. Chauvard  
T.D. 1 Vendredi 8h-10h  G606 F. Zambonin  
T.D.2 Vendredi 11h-13h F610 F. Zambonin  
 
Sujet du cours S1-S2 : La Méditerranée moderne. Conflits, échanges, circulations (1450-1750) 
L’objet de ce cours est de proposer un panorama général des transformations qui, entre le milieu 
du XVe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, touchèrent cet espace carrefour fait de rivalités et 
d’affrontements et d’échanges et de circulations. 
 
Second semestre : Étrangers et minorités en Méditerranée (1450-1750) 
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Le second semestre opèrera un déplacement vers l’histoire économique et sociale en 
s’intéressant à la condition des étrangers et des minorités dans l’espace méditerranéen. Dans 
une perspective comparative, on interrogera le traitement réservé aux minorités religieuses 
caractérisé soit par l’expulsion (péninsule ibérique), la ségrégation (Italie) et la discrimination 
(Empire ottoman). On s’attachera à expliquer le fonctionnement des diasporas (juives et 
arméniennes), les formes d’institutionnalisation des « nations » étrangères (consulats) et leur 
mode d’insertion dans les juridictions locales. Une attention particulière sera aussi apportée à la 
dimension spatiale de la présence de communautés étrangères en jouant sur les échelles (ports 
francs, quartiers, bâtiments, cimetières). On explorera, enfin, les formes de métissage (lingua 
franca) et les figures de passeurs propres à la Méditerranée moderne. 
Bibliographie Pour commencer: 
D. Abulafia, The Great Sea. A Human History of the Mediterranean, Oxford, Oxford UP, 2011. 
F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, A. Colin, 
1966, 2 vol. (éd. poche 1993). 
J. Carpentier et F. Lebrun (éd.), Histoire de la Méditerranée, 2ème éd., Paris, Éditions du Seuil, 
2001. 
P. Horden et Sharon Kinoshita (éd.), A Companion to Mediterranean History, Malden, Wiley, 
2014. 
 
Pour aller plus loin : 
D. Albera, A. Blok et C. Bromberger (dir.), Anthropologie de la Méditerranée, Paris, Bouchène, 
2001. 
H. Belting, Florence et Bagdad: Une histoire du regard entre Orient et Occident, trad. française 
Paris, Gallimard, 2012. 
M.‐N. Bourguet, B. Lepetit, D. Nordman et al. (éd.), L’invention scientifique de la Méditerranée : 
Égypte, Morée, Algérie, Paris, Éditions de l’EHESS, 1998. 
G. Calafat, Une mer jalousée. Contribution à l’histoire de la souveraineté (Méditerranée, XVIIe 
siècle), Paris, Le Seuil, 2019. 
J. Dakhlia et B. Vincent (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, vol. 1: 
Une intégration invisible, Paris, Albin Michel, 2011. 
J. Dakhlia et W. Kaiser (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, vol. 2: 
Passages et contacts en Méditerranée, Paris, Albin Michel, 2013. 
F. Hitzel, L’Empire ottoman : XVe-XVIIIe siècles, Paris, Les Belles Lettres, 2010. 
P. Horden et N. Purcell, The Corrupting sea: A Study of Mediterranean history, Malden, MA, 
2000. 
C. Moatti et W. Kaiser (dir.), Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque 
moderne. Procédures de contrôle et d’identification, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007. 
R. Mantran (dir.), Histoire de l’Empire ottoman, Paris, Fayard, 2014 [1989]. 
F. Tabak, The Waning of the Mediterranean, 1550-1870, Baltimore, Johns Hopkins University 
Press, 2008. 
F. Trivellato, Corail contre diamants. De la Méditerranée à l’océan indien au XVIIIe siècle, Paris, 
Le Seuil, 2016. 
N. Vatin et G. Veinstein  (dir.), Insularités ottomanes, Paris, Maisonneuve et Larose / Istanbul, 
Institut français d’études anatoliennes, 2004. 
 
J3031719/J3031819 : Histoire moderne de l’Allemagne et de l’Europe centrale  
Enseignants : Christine Lebeau (CM), Sébastien Schick (TD) 
 
Cours Lundi 13h – 14h Picard C. Lebeau 
T.D. 1 Lundi 14h - 16h Picard S. Schick 
 
Histoires d’empires en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles) 
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A l’époque moderne, l’empire est d’abord autorité souveraine (le roi de France est « empereur 
en son royaume ») et ne peut être limité aux formes extra-européennes de domination. Le cours 
portera sur les formes de la domination politique, sociale et culturelle au croisement des 
empires (Saint-Empire, Empire des Habsbourg, empire ottoman) dans un espace qui aujourd’hui 
correspond à treize États européens. 
 
Semestre 2 : Histoires de frontières (Saint-Empire, Monarchie des Habsbourg, empire 
ottoman 1699-1774) L’actuelle crise des réfugiés nous rappelle que l’Europe moderne est un 
espace complexe traversé de multiples frontières, comme si des murs devaient encore et 
toujours être érigés en son centre. Ces frontières sont à la fois des barrières et des zones de 
contact qui changent aussi de nature à l’époque moderne avec l’affirmation de l’État et la 
définition des nations qui remettent en question les diversités impériales. Le cours s’intéressera 
aux multiples expressions et pratiques de la frontière qui, au-delà de l’affirmation des 
dominations politiques, constitue autant d’espaces sociaux, religieux et culturels originaux dont 
les définitions et significations varient suivant les acteurs. On s’appuiera sur des cas 
emblématiques entre Rhin et Danube, entre Chrétienté et Islam, pour étudier finalement le 
fonctionnement des sociétés d’Ancien Régime à partir des mécanismes d’inclusion et 
d’exclusion. 
 
Bibliographie générale: 
ÁGOSTON, Gábor -"La frontière militaire ottomane en Hongrie", in : Histoire, économie et société 
35.3 (2015), p. 36–53. 
-« A Flexible Empire : Authority and its Limits on the Ottoman Frontieres », in : Ottoman 
Borderlands. Issues, Personalities and Political Changes, Kemal Karpat et Robert W. Zens, 
Madison/Wisc. 2003, p. 15-29. 
CERUTTI Simona, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien 
Régime, Paris, 2012. 
DO PAÇO David, L’Orient à Vienne au XVIIIe siècle, Oxford, 2015. 
-« Le fantôme de la frontière hongroise », in : La Vie des idées, 2015, 
http://www.laviedesidees.fr/Le-fantome-de-la-frontiere-hongroise.html. 
FEBVRE Lucien, « Frontière : étude de vocabulaire historique », Bulletin du Centre international 
de synthèse, n° 5, p. 31-44, in Revue de synthèse historique, juin 1928. 
FRANÇOIS Étienne, Protestants et catholiques. Identités et pluralisme à Augsbourg 1648-1806, 
Paris, 1993. 
GANTET Claire, LEBEAU Christine, Le Saint-Empire, 1500-1800, Paris, 2018. NORDMAN Daniel, 
Frontières de France. De l’espace au territoire, XVIe-XIXe siècles, Paris, 1999. 
SAHLINS Peter, Frontières et identités nationales. La France et l'Espagne dans les Pyrénées 
depuis le XVIIème siècle, Paris, 1996. 
SONKAJÄRVI Hanna, Qu’est-ce qu’un étranger ? Frontières et identifications à Strasbourg (1681-
1789), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2008 
 
 J3031919/J303219 : Renaissance, Humanisme, Réforme 
Enseignants : Jean-Marie Le Gall (CM), Aurélien Peter et Grégoire Binois (TD) 
 
Cours Jeudi 8h – 9h  D633 J.-M. Le Gall J-M. Le Gall 
T.D. 1 Jeudi 9h – 11h D633 J-M Le Gall A. Peter 
T.D. 2 Jeudi 12h – 14h D714 J-M Le Gall A. Peter 
 
Le second s’intéressera au XVIIe siècle. 
Sujet du cours : Paris de la Renaissance à l’âge classique (XVIe- XVIIe siècle) 
Voyageurs étrangers et diplomates sont unanimes à souligner la richesse et les fastes de la 
capitale du royaume de France qui est aussi la plus grande ville d’Europe occidentale. Tous 
évoquent une relation symbiotique entre le roi et la ville qui dicterait les transformations 
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architecturales, l’expansion urbaine et la politique de la municipalité. Pourtant la présence 
royale, certes plus régulière à partir du règne de François Ier, est souvent intermittente et Louis 
XIV établit la cour à Versailles. La monarchie a-t-elle conforté la prééminence parisienne ou a-
telle profité des richesses de la capitale pour financer ses ambitions politiques ? 
Comment expliquer que Paris, de la Ligue à la Fronde, ait aussi été le théâtre des résistances à 
l’absolutisme monarchique ? Pourquoi les passions religieuses, des violences criminelles de la 
Saint-Barthélemy aux querelles sur la grâce du jansénisme, y ont-elles connu une intensité 
particulière défiant la volonté des souverains ? Comment l’État royal et les instances locales ont-
ils résolu les questions de l’approvisionnement, du logement et de la sécurité d’une population 
toujours plus nombreuse ? Le cours examinera les différents aspects des singularités parisiennes 
: le gouvernement des hommes (habitat, architecture, institutions municipales, ordre public, 
police), le rayonnement culturel qui prend une ampleur nouvelle avec l’avènement de 
l’humanisme, les structures de la société et la vie religieuse, la marque de la présence royale 
(cour, espace festif et cérémoniel, crises politiques).  
 
Bibliographie indicative 
(Les langues étrangères ne sont pas indispensables pour suivre ce cours) 
Jean Favier, Paris. Deux mille ans d’histoire, Paris, Fayard, 1997 
Jean-Marie Le Gall, L’Ancien régime (XVIe-XVIIe siècle), Paris, PUF, 2013. 
Boris Bove, Quentin Deluermoz, Nicolas Lyon-Caen, Paris, ses habitants et l’État, Paris, Paris-
Musées, 2017. 
Thierry Belleguic et Laurent Turcot, Les histoires de Paris, XVIe-XVIIIe, 2 vol., Paris, Hermann, 
2012 
Jean-Pierre Babelon, Paris au XVIe siècle, Paris, Hachette, 1986 
René Pillorget, Paris sous les premiers Bourbons 1594-1661, Paris, Hachette,1988. 
 
J3031119/J3031219 : Histoire des relations internationales à l’époque moderne  
S2: Christine Lebeau/Sébastien Schick 
 
 
Cours Mardi 8h – 9h  D631  C. Lebeau 
TD 1 Mardi 10h-12h D619  S. Schick 
TD 2 Mardi 12h-14h D619  S. Schick 
 
Sujet du cours : Géopolitique, acteurs et pratiques, fin XVe-XVIIIe siècles 
Pour caractériser les relations internationales à l’époque moderne, l’historien Pierre Renouvin a 
proposé de distinguer les relations internationales des relations diplomatiques en insistant sur 
le rôle des « forces profondes » ou encore sur celui des conditions géographiques, des enjeux 
économiques et financiers, du mouvement des idées, des opinions publiques. Cet enseignement 
a donc pour but non seulement d’acquérir les repères chronologiques essentiels à la 
compréhension des relations internationales à l’époque moderne mais aussi de s’interroger sur 
la pertinence du paradigme de l’État nation pour appréhender les relations de la Renaissance 
aux Lumières et de revenir sur l’« invention » de la diplomatie moderne, à la fois art de négocier, 
de représenter et d’informer. 
Le cours portera sur la question de la professionnalisation de la diplomatie du milieu du XVIIe 
siècle à la Révolution française et sera plus particulièrement consacré à l’étude des instruments 
qui permettent à la fois de penser et de réguler les relations entre États et entre sujets. Dans 
cette perspective, il s’agira d’étudier à la fois la genèse d’un « système d’États » ou « ordre 
européen », ainsi que le poids toujours plus déterminant des enjeux culturels et économiques 
dans des relations qui, d’interétatiques, deviennent progressivement internationales. On 
s’interrogera finalement sur leur contribution au développement d’un monde globalisé. 
 
Bibliographie, première orientation 
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BELY, Lucien, L’art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, Paris, 2007. 
BOIS, Jean-Pierre, De la paix des rois à l’ordre des empereurs 1714-1815, Nouvelle histoire des 
relations internationales, tome III, Paris, Le Seuil, Points histoire, 2003. 
GANTET, Claire, Guerre, paix et construction des États 1618-1714, Nouvelle histoire des 
relations internationales, tome II, Paris, Le Seuil, Points histoire, 2003. 
GANTET Claire / LEBEAU, Christine, Le Saint-Empire 1500-1800, Armand Colin, 2018. 
HUGON, Alain, Rivalités européennes et hégémonie mondiale. XVIème-XVIIIème siècle, Paris, 
2002. 
LE GALL, Jean-Marie, Les guerres d’Italie (1494-1559). Une lecture religieuse, Genève, 2017. 
SALLMANN, Jean-Michel, Géopolitique du XVIe siècle, Paris le Seuil, 2003. 
TALLON, Alain, L’Europe au XVIe siècle. États et relations internationales, Paris, PUF, 2010 
 

HISTOIRE CONTEMPORAINE 

 
J3040319/J3040419 : Histoire culturelle au XIXème siècle 
Enseignant : Charles-François Mathis (CM et TD) 
 
Cours Jeudi 8h-9h F610 CH-F. MATHIS  
T.D. 1 Jeudi 9h-11h F610 CH-F. MATHIS  
 
Sujet du cours (S2) : L’Europe face à la modernité 
Ce cours cherche à s’inscrire dans la continuité des travaux de Christophe Charle sur le concept 
de « modernité » qui singularise l’Europe du XIXe siècle. Le Vieux Continent entre alors en effet 
dans un régime d’historicité nouveau, linéaire et non plus cyclique, caractérisé par la foi dans le 
progrès. Mais c’est aussi un rapport à l’espace qui est modifié : l’accroissement de la vitesse des 
déplacements de biens, de personnes et d’informations rétrécit le monde, facilite la conquête et 
la mondialisation tout autant qu’elle incite parfois au repli nationaliste ou local. 
En nous appuyant sur les apports de l’histoire environnementale, nous insisterons sur deux 
aspects de cette entrée en modernité. Tout d’abord, son substrat matériel et énergétique : c’est 
bien la conquête des énergies fossiles qui l’a rendue possible, en favorisant l’essor de 
l’industrialisation. Ensuite, ses conséquences sur le rapport à l’environnement naturel : le regard 
plus extérieur qui se pose sur lui et la puissance désormais presque sans borne de l’humanité 
sont à l’origine de son exploitation effrénée, d’une compréhension scientifique plus fine, mais 
aussi des premières tentatives de protection. 
Pour aborder ces enjeux au mieux, nous nous attacherons aux dimensions concrètes de ces 
transformations, telles qu’elles s’inscrivent dans le quotidien des individus et de sociétés en 
pleine évolution. 
C’est à tous ces bouleversements – culturels, environnementaux, industriels, sociaux – que 
l’Europe doit faire face ; les réponses qu’elle apporte à ce que certains nomment l’anthropocène 
contribuent à façonner le monde où nous vivons et les crises qu’il traverse. 
 
Orientations bibliographiques : 
L’ouvrage indispensable est celui-ci : 
Charle, Christophe, Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité, Paris, Armand 
Colin, 2011. 
Il sera complété par des lectures plus ponctuelles des ouvrages suivants : 
Bayly, Christopher A., La naissance du monde moderne (1780-1914), Paris, Les éditions de 
l’Atelier, 2007. 
Debeir, Jean-Claude, Deléage, Jean-Paul et Hémery, Daniel, Une histoire de l’énergie, Paris, 
Flammarion, 2013. 
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Delort, Robert et Walter, François, Histoire de l’environnement européen, Paris, PUF, 2001. 
Jarrige, François, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, 
Paris, La Découverte, 2014. 
Mathis, Charles-François, In Nature We Trust. Les paysages anglais à l’ère industrielle, Paris, 
PUPS, 2010. 
  
Osterhammel, Jürgen, La Transformation  du monde. Une  histoire globale  du XIXe siècle, Paris, 
Nouveau Monde, 2017. 
Singaravelou, Pierre et Sylvain Venayre (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle, Paris, Fayard, 
2017. 
 
J3040519/J3040619 : Histoire des sociétés arabes contemporaines 
Pierre Vermeren (CM) et Philippe Pétriat (TD) 
 
Cours Mercredi 10h-11h Amphi Turgot  P. Vermeren 
T.D. 1 Mercredi 8h-10h  Marc Bloch  Ph. Pétriat 
T.D. 2 Mardi  11h-13h F609   Ph. Pétriat 
 
Sujet du cours : « Afrique du Nord et au Moyen-Orient en guerres. XIX-XXIe siècles. » 
Résumé : 
Ce cours inédit s’intéressera à un sujet majeur des sociétés d’Afrique du nord et du Moyen-
Orient contemporains, la guerre et le fait militaire en tant que réalités sociales totales. L’espace 
couvert sera à entendre au sens large, selon la conception américaine du grand Moyen-Orient : 
Afrique du nord et Sahara, Moyen-Orient arabe, Turquie, Israël et Iran. Cet immense espace 
excède en plusieurs points l’ancien empire ottoman (Maroc, Iran), qui intégrait aussi en partie 
les Balkans et la Mer noire. 
En termes de profondeur historique, le cours du premier semestre est consacré à « l’âge des 
Empires » (ottoman, perse, chérifien, coloniaux), entre 1798, date de l’expédition d’Égypte de 
Bonaparte, et 1945. En révélant la faiblesse du système militaire ottoman face à la nouvelle 
Europe, l’évènement de 1798 bouleversa irrémédiablement les conditions de la guerre et de la 
condition militaire au Moyen-Orient, annonçant à long terme la désagrégation ottomane sous le 
coup des puissances coloniales européennes. Les sociétés et les élites régionales sont 
condamnées à se réformer en profondeur pour espérer reprendre un jour le contrôle de leur 
destinée. L’armée est un vecteur majeur de cette reconstruction.  
Celle-ci s’opéra dans des conditions inattendues et mondialisées à l’occasion des deux guerres 
mondiales qui accélérèrent la dislocation des Empires. 
 
Bibliographie en dix titres : 
-Saphia Arezki, De l’ALN à l’ANP : La construction de l’armée algérienne (1954-1991), Éditions 
de la Sorbonne, Paris, 2022. 
-Michael Bonner, Le jihad : Origines, interprétations, combats, trad. A. Barreau, Téraèdre, Paris, 
2004. 
-Raphaëlle Branche, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie : 1954-1962, Gallimard, 
Paris, 2001. 
-Hamit Bozarslan, Sociologie politique du Moyen-Orient, La Découverte, Paris, 2011. 
-Bruno Cabanes, Une histoire de la guerre du XIXe siècle à nos jours, Seuil, Paris, 2018. 
-Stéphanie Cronin, Armies and State-Buiding in the Modern Middle East: Politics, Nationalism 
and Military Reform, I.B. Tauris, Londres, 2014. 
-Guillaume Denglos, Juin : Le maréchal africain, Belin, Paris, 2018. 
-Pierre Razoux, La guerre Iran-Irak : Première guerre du Golfe, 1980-1988, Perrin, Paris, 2017. 
-Clément Steuer et Stéphane Valter (dir.), Le général et le politique : Le rôle des armées en 
Turquie et en Égypte, L’Harmattan, Paris, 2021. 
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-Erik K. Zürcher, Arming the State: Military Conscription in the Middle East and Central Asia, 
1775-1925, I.B. Tauris, Londres, 1999. 
 
J3040719/J3040819 : Histoire sociale du XXème siècle 
Enseignantes : Judith Rainhorn S2 
 
Cours Mardi 9h – 10h J. Rainhorn 
T.D. 1 Mardi 10h – 12h J. Rainhorn 
 
Sujet du cours S2 : Santé des populations, épidémies, pollutions et protection sociale (fin XIXe-
début XXIe siècles). 
Ce nouveau cours envisage l’histoire de la santé durant un long XXe siècle, à travers les 
transformations massives des conditions de vie et de travail des populations marquées par les 
phénomènes de l’urbanisation et de l’industrialisation. Construisant une chronologie qui 
échappe à une vision idéaliste du « progrès », il cherche à montrer comment l’amélioration 
globale des conditions de santé des populations depuis le XIXe siècle (logement, travail, 
alimentation, grossesse, etc.) s’est également accompagnée de régressions ponctuelles 
(épidémies) et de plus long terme (risque industriel, pollutions, maladies chroniques) qui 
empêchent tout triomphalisme. 
C’est donc une histoire des savoirs scientifiques sur les maladies et les âges de la vie (naissance, 
grossesse, vieillesse, handicap), de la médicalisation de la société (pratiques d’hygiène, 
contraception), des « fléaux » sanitaires qui l’ont traversée (tuberculose, MST, alcoolisme, etc.), 
des mobilisations savantes et populaires qu’ils ont suscitées et de la construction d’un arsenal de 
protection sociale qui les a accompagnés. Cette histoire est attentive aux acteurs de la santé 
(état, médecins, populations), aux lieux (usine, hôpital, dispensaire, hospice), aux outils 
(politiques publiques, médicaments, vaccins), comme à ses objets (biberon, stérilet, masque). 
Centré sur la France, le cours s’intéressera également à d’autres espaces en comparaison, en 
Europe et dans l’empire colonial, pour comprendre la construction des inégalités de santé en 
longue durée et à la façon dont les sociétés sont, aujourd’hui encore, bien souvent démunies 
devant la maladie et la mort de masse. 
  
Bibliographie : 
BARILLE (Claire), DEMIER (Franis), Les maux et les soins. Médecins et malades dans les 
hôpitaux parisiens au XIXe siècle, Paris, MSH, 2007. 
BOURDELAIS (Patrice), Les épidémies terrassées. Une histoire des pays riches, Paris, La 
Martinière, 2003. 
BOURDELAIS (Patrice), FAURE (Olivier), dir., Les nouvelles pratiques de santé, objets, acteurs, 
pratiques sociales, Paris, Belin, 2005. 
BRODIEZ-DOLINO (Axelle), Combattre la pauvreté. La lutte contre la précarité de 1880 à nos 
jours, Paris, CNRS Editions, 2013. 
CAHEN (Fabrice), Gouverner les mœurs. La lutte contre l’avortement en France, 1890-1950, 
Paris, PUF, 2016. 
DE LUCA BARRUSSE (Virginie), Populations en danger ! La lutte contre les fléaux sociaux sous la 
Troisième République, Berne, Peter Lang, 2016. 
DREYFUS (Michel), et al. (dir)., Se protéger, être protégé. Une histoire des assurances sociales en 
France, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006. 
FASSIN (Didier), Faire de la santé publique, Rennes, Presses de l’EHESP, 2008. FREDJ (Claire), 
Femme médecin en Algérie. Journal de Dorothée Chellier (1895- 
1899), Paris, Belin, 2015. 
JARRIGE (François), LE ROUX (Thomas), La contamination du monde. Une histoire des 
pollutions à l’âge industriel, Paris, Le Seuil, 2017 (rééd. Poche 2020). 
MARICHALAR (Pascal), Qui a tué les verriers de Givors ?, Paris, La Découverte, 2017. 
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MASSARD-GUILBAUD (Geneviève), Histoire de la pollution industrielle, 1789-1914, Paris, Ehess, 
2010. 
MORICEAU (Caroline), Les douleurs de l’industrie. L’hygiénisme industriel en France, 1860-
1914, Paris, Ehess, 2010. 
 
J3040919/J3041019 : Histoire contemporaine des relations internationales 
Enseignants: Laurence Badel (CM S2), Jean-Michel Guieu (TD) 
 
Cours Lundi 10h – 11h Salle 02 Panthéon  L. Badel 
T.D. 1 Lundi 14h - 16h F610    J.-M. Guieu  
T.D. 2 Lundi 16h – 18h F610    J.-M. Guieu  
T.D.3 Mardi 16h-18h Salle 18 Panthéon  J.-M. Guieu 
 
Sujet du cours : Les Européens et le multilatéralisme : co- existence, coopérations, contestations 
(1856-1975) 
Le semestre débutera avec la Première Guerre mondiale et s’achèvera en 1975. 
Tandis que l’« Alliance pour le multilatéralisme », lancée en 2019, tente d’apporter une réponse 
à la « crise du multilatéralisme », constatée à la suite des coups de boutoir portés par trois États 
refondateurs de l’ordre international en 1945 - les États-Unis, la Russie et la Chine -, le cours 
inscrit sur le temps long le développement de ce mode de négociation et de coopération 
engageant plus de deux participants, et trop souvent réduit à la naissance du système onusien. Il 
examine et discute la part prise par les Européens dans ce processus depuis deux siècles. 
Au lendemain de la guerre de Crimée et du Congrès de Paris (1856), les années  1860 marquent 
un tournant : la dégradation des pratiques consensuelles du Concert européen nées du Congrès 
de Vienne (1814-1815), l’affirmation du sentiment de fierté nationale, l’intensification des 
échanges du fait de l’entrée dans la première phase de la mondialisation économique et 
financière contemporaine favorisent deux processus politiques nouveaux : l’essor d’un 
multilatéralisme ouvert à tous les États de la société des nations « civilisées » et son 
institutionnalisation via la création des premières organisations internationales, les unions 
administratives. Aux côtés de l’élargissement d’un multilatéralisme intergouvernemental de 
coexistence s’épanouit un multilatéralisme para-étatique de coopération où les diplomates 
cohabitent avec des acteurs non diplomatiques, comme les experts et les représentants 
d’associations privées. Enfin, un multilatéralisme privé prend son essor, dans des cercles 
pacifistes, socialistes, féministes et économiques. 
En 1975, la conférence d’Helsinki et la première conférence de l’ONU sur les femmes à Mexico 
permettent d’apprécier l’évolution des pratiques multilatérales, les modalités nouvelles de la 
coordination des acteurs et l’apparition de nouveaux objets de négociation. On examinera la 
manière dont les Européens ont mis en place des dispositifs de coordination interne ainsi que 
les voies d’intégration des non-Européens dans les organisations internationales de l’ère 
genevoise à l’ère onusienne. 
Le cours se propose d’étudier la construction de ces multilatéralismes et l’évolution de leurs 
principes, de leur organisation, de leurs acteurs et de leurs procédures depuis le milieu du XIXe 
siècle jusqu’au milieu des années 1970. Une attention particulière sera prêtée aux temporalités 
et aux espaces du multilatéralisme.  
 
Orientation bibliographique : 
Laurence Badel, Diplomaties européennes, XIXe-XXIe siècles, Paris, Presses de Sciences Po, 
2021. 
Nicolas Badalassi, En finir avec la guerre froide. La France, l’Europe et le processus d’Helsinki, 
1965-1975, Rennes, PUR, 2014. 
Bertrand Badie, Guillaume Devin, Le multilatéralisme. Nouvelles formes de l'action 
internationale, Paris, Éditions La Découverte, 2007. 
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Simon Godard, Le laboratoire de l’internationalisme. Le CAEM et la construction du bloc 
socialiste, Paris, Presses de Sciences Po, 2021. 
Sandrine Kott, Organiser le monde. Une autre histoire de la guerre froide, Paris, Le Seuil, 2021. 
Bob Reinalda, International Secretariats: Two Centuries of International Civil Servants and 
Secretariats, London and New York: Routledge, 2020. 
Marie-Claude Smouts, Guillaume Devin, Les organisations internationales, Paris, Armand Colin, 
2011. 
Georges-Henri Soutou, L’Europe de 1815 à nos jours, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 2007. 
Birte Wassenberg, Histoire du Conseil de l’Europe (1949-2009), Peter Lang, Bruxelles, 2012 
 
J3041119/J3041219 : Histoire contemporaine de l’Amérique du Nord 
Enseignants : Hélène Harter (CM) Nicolas Vaicbourdt (TDs au S2) 
 
Cours Lundi  10h-11h D632  H. Harter 
T.D. 1 Vendredi 11h-13h G607  N. Vaicbourdt 
TD 2 Vendredi 13h-15h G607  N. Vaicbourdt 
 
Sujet du cours : Les Américains et le monde (de la guerre d’indépendance à la chute du mur de 
Berlin) 
Aujourd’hui les Etats-Unis sont au cœur de l’actualité internationale. Il n’en a pas cependant 
toujours été ainsi. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que le pays devienne une 
puissance, puis 1945 pour qu’il se transforme en superpuissance. Lors de la chute du mur de 
Berlin, nombreux sont ceux qui théorisaient le temps de la puissance unique qui dominerait le 
concert des nations. 
Il s’agira de comprendre comment cette transformation s’est opérée en croisant une approche 
des relations internationales mais aussi en prenant en compte également des éléments d’histoire 
sociale (autour de l’immigration notamment) et culturelle. Le cours s’intéressera aux Etats-Unis 
en tant qu’Etat mais aussi au peuple américain en s’interrogeant sur sa perception du monde et 
ses évolutions sur la longue durée. Il s’agira de pensée la question à l’échelle globale en 
s’attardant sur les régions qui sont au cœur des préoccupation des Américains : les Amériques, 
l’Europe et l’Asie. 
 
Bibliographie indicative : 
- Durpaire (François), Harter (Hélène), Lherm (Adrien), La civilisation américaine, Paris, Presses 
Universitaires de France, nouvelle édition 2020. 
- Foucrier (Annick), Sellin (Corentin), Vaicbourdt (Nicolas), Les États Unis et le monde de la 
doctrine Monroe à la création de l’ONU (1823- 1945), Paris, Atlande, 2018. 
- Kandel (Maya), Les États-Unis et le monde. De George Washington à Donald Trump, Paris, 
Éditions Perrin, 2018 (https://www-cairninfo.ezpaarse.univ-paris1.fr/les-etats-unis-et-le-
monde--9782262050726.htm) 
- Kaspi (André), Les Américains, Paris, Le Seuil, 2 tomes, nouvelle édition 2014 
- Kaspi (André), Harter (Hélène), Les présidents, Paris, Tallandier, nouvelle édition 2022. 
- Melandri (Pierre), Le siècle américain : une histoire, Paris, Perrin, 2016. (https://www-cairn-
info.ezpaarse.univ-paris1.fr/le-siecleamericain-une-histoire--9782262038113.htm) 
- Michel (Florian), Le neutralisme au seuil de la Guerre froide, Paris,Vrin, 2018. Norton (Mary 
Beth), A People and a Nation, New York, Houghton Mifflin, nouvelle édition 2018. 
- Nouailhat (Yves-Henri), Les Etats-Unis et le monde au XXe siècle, Paris, Armand Colin, nouvelle 
édition 2003. 
- Sy-Wonyu (Aïssatou), Les Etats-Unis et le monde au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2004. 
(https://www-cairn-info.ezpaarse.univparis1.fr/les-etats-unis-et-le-monde-au-19e-siecle-- 
9782200266929.htm). 
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J3041319/J3041419 : Histoire contemporaine de l’Amérique Latine  

Enseignantes: Geneviève Verdo (CM)/ Laurine Manac’h (TD) 
 
Cours Mardi 14h – 15h D633 G. Verdo 
T.D. 1 Mardi 15h- 17h D631 L. Manac’h 
 
Sujet du cours : “Les indépendances ibéro-américaines : des histoires connectées (1808-1825)”  
Il y a 200 ans, le Mexique et le Pérou déclaraient leur indépendance, clôturant le cycle d’une 
décennie de bouleversements révolutionnaires dans l’Amérique espagnole et portugaise. Le 
double ancrage de ces événements dans l’histoire impériale et dans celle des révolutions 
atlantiques en a considérablement modifié l’interprétation depuis une quinzaine d’années. Le 
cours se propose d’approfondir l’étude de ces révolutions d’indépendance en remettant en cause 
l’approche «nationaliste » qui a longtemps prévalu, au profit d’une histoire connectée. Il a 
également pour but de faire le bilan d’une historiographie qui s’est renouvelée depuis les 
années 1990 et enrichie à la faveur des bicentenaires. 
Le second semestre se concentrera sur un cadre euro- américain. Seront étudiés la circulation 
des idées et des hommes dans l’espace atlantique à l’époque des indépendances, les relations 
inter-impériales, les regards croisés et les relations naissantes entre l’Amérique hispanique et 
les puissances européennes (France, Grande-Bretagne), mais aussi avec les États-Unis. 
 
Orientation bibliographique : 
Guerra, François-Xavier, Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992. 
Guerra François-Xavier, dir., Las revoluciones hispánicas: independencias americanas y 
liberalismo español, Madrid, Editorial Complutense, 1995. 
Rodriguez O., Jaime E., La independencia de la América española, Mexico, Fondo de Cultura 
Económica, 1996. 
Rodríguez O., Jaime E. (dir.), Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, 
Madrid, 2005. 
Portillo Valdés, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía 
hispánica, Madrid, Marcial Pons, 2006. 
Hébrard Véronique et Verdo Geneviève (dir)., Las independencias hispanoamericanas, un objeto 
de historia, Madrid, Ed. de la Casa de Velázquez, 2013. 
Thibaud, Clément, e.a. (dir.), L’Atlantique révolutionnaire. Une perspective ibéroaméricaine, 
Bécherel, Les Perséides, 2013. 
 
J3041519 /J3041619 : Histoire contemporaine de l’Afrique  subsaharienne 
 Enseignante : Anne Hugon 
 
Cours Vendredi 13h-14h Marc Bloch A. Hugon 
T.D. 1 Vendredi 14h-16h Marc Bloch A. Hugon 
 
Sujet du cours (S2) : Histoire de l’Afrique du Sud XIXe-XXe siècles 
Ce cours se propose de comprendre les dynamiques singulières de l'Afrique du Sud sur deux 
siècles, du début du XIXe s. à nos jours. L'épisode de l'apartheid (système de ségrégation raciale 
radicale) est sans doute le plus connu des traits distinctifs de ce pays mais ce système est 
l'aboutissement d'une longue histoire de domination et de résistances. En effet, cette région est 
caractérisée par un peuplement d'origine européenne qui a entraîné des contacts, des conflits et 
des négociations, entre diverses populations, africaines, européennes, voire asiatiques. On 
mettra en particulier l'accent sur l'histoire des peuples africains durant ces deux siècles, laquelle 
histoire n'est qu'en partie influencée par la présence des Blancs dans la région. De l'expansion 
zouloue à la difficile liquidation de l'apartheid, on évoquera les changements politiques, 
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culturels, sociaux et économiques d'un pays qui est récemment devenu une puissance régionale, 
voire mondiale. Ce sera l'occasion d'aborder la question du racisme dans la construction d'une 
politique coloniale puis nationale. Le cours s'appuiera sur une brochure incluant des documents 
historiques, en anglais ou en français, dus à des acteurs locaux ou étrangers; il s'appuiera 
également en partie sur des films documentaires. 
 
Bibliographie 
FAUVELLE-AYMARD François-Xavier : Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, (L'Univers Historique, 
Le Seuil; rééd 2013 en collection Point Seuil) 
COQUEREL, Jean-Paul L'Afrique du Sud, une histoire séparée, une nation à réinventer. Paris, 
Découvertes Gallimard, 2010 (rééd) 
TEULIE Gilles : Histoire de l’Afrique du Sud des origines à nos jours. Paris, Tallandier, 2009 
En anglais: 
BECK Roger The History of South Africa, Greenwood Press, 2000. 
BEINART William Twentieth Century South Africa, Oxford University Press, 2001. 
Nigel WORDEN, The making of South Africa. Conquest, Apartheid, Democracy, 
Wiley-Blackwell, 5th edition, 2012) 
 
J3041919 /J3042019 : Histoire contemporaine de l’Europe centrale  
Enseignants : Paul Gradvohl (CM), Alain Soubigou (TD) 
 
Cours Jeudi 9h30 – 10h30  Amphi Descartes P. Gradvhol 
T.D. 1 Jeudi 10h30 -12h30  D622   A. Soubigou 
 
Sujet du cours : Histoire politique et sociale de l’Europe médiane de 1848 au XXIe siècle 
L’Europe médiane (située entre l’Allemagne, l’Autriche, la Russie et la Turquie) est caractérisée 
depuis l’ère moderne par des discontinuités étatiques. Les 22 États actuels se revendiquent 
parfois d’États fondés au Moyen Âge avec lesquels leur rapport fait l’objet de débats. Des 
traditions sont constamment ravivées et (ré)inventées à des fins d’instrumentalisation, et elles 
nourrissent l’emphase mise sur des spécificités nationales. Car la vigueur des espoirs ou des 
crispations autour de la souveraineté nationale fait un écho à des empires qui s’effritent 
(ottoman), s’effondrent (2e et 3e Reich, Russie), ou chutent à la fois lentement et rapidement 
(Autriche/Autriche-Hongrie, URSS), mais aussi, à l’inverse, à la construction européenne (UE). 
Il s’agira ici de montrer les traits communs – voire tout simplement européens – de ce vaste 
espace qui représente presque 5 fois la France. Et de décrypter quelques-unes des spécificités 
nationales qui constituent l’attrait de l’Europe médiane et sa complexité. Contextes politiques, 
structures sociales et économiques ou environnement culturel seront abordés à travers des 
tableaux transversaux et nationaux, des portraits de grandes figures politiques et intellectuelles, 
des analyses des grands tournants des XIXe et XXe siècles. L’Europe centrale (Pologne, 
République tchèque, Slovaquie, Hongrie actuelles) forme le pivot de ce cours. 
Le questionnement portera sur l’Europe médiane comme zone qui se distingue par deux points : 
(1) l’État national ou impérial n’a pu garantir la sécurité à ses citoyens ou sujets ; et (2) les 
mutations des sociétés ont été marquées à la fois par des flux transnationaux (souvent 
silencieux) et des ruptures politiques à fort impact économique et social, voire culturel (très 
bruyantes). 
Cette région sera donc vue comme laboratoire et sismographe de l’histoire européenne. 
 
S2 : les États d’Europe médiane au XXe siècle, 13 séances  
21/1 – Libéralisme et problèmes sociaux des années 1920 28/1 – L’impact économique et 
social de la crise mondiale 4/2 – La radicalisation politique des années 1930 
11/2 – Les minorités comme leviers de la déstabilisation 
18/2 – Les sociétés centre-européennes dans la Seconde Guerre mondiale 25/2 - Vacances 
4/3 – Variété des sorties de guerre 
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11/3 – La mise en place d’une société communiste 18/3 – La société stalinienne 
25/3 – Sorties du stalinisme, entre compromis et répression 1/4 – L’espoir tchécoslovaque de 
1968 
8/4 – Les dynamiques de dissociation entre société et pouvoir : l’exemple polonais 
15/4 – Les sociétés contre le pouvoir en Europe médiane 1988-1989 et les défis de la 
souveraineté recouvrée 
Orientation bibliographique succincte 
Généralités 
- SELLIER Jean et André, Atlas des peuples d'Europe centrale, Paris, La Découverte, 2013. 
- MARÈS Antoine et SOUBIGOU Alain, L’Europe centrale/médiane dans l’Europe du XXe siècle, 
Paris, Ellipses, 2017. 
- KRAKOVSKY Roman, L'Europe centrale et orientale - De 1918 à la chute du mur de Berlin, 
Paris, Armand Colin, 2017. 
Histoires nationales 
BEAUVOIS Daniel, Histoire de la Pologne, Paris, La Martinière, 2004. 
LUKOWSKI Jerzy, ZAWADSKI Hubert, Histoire de la Pologne, Paris, Perrin, 2006. 
MARÈS Antoine, Histoire des Tchèques et des Slovaques, Paris, Perrin, coll. Tempus, 2005. 
MOLNÁR Miklós, Histoire de la Hongrie, Paris, Perrin, coll. Tempus, 2004. 
PASTEUR Paul, Histoire de l’Autriche. De l’empire multinational à la nation autrichienne (XVIIIe 
-XXe s.), Paris, Armand Colin, 2011. 
SANDU Traian, Histoire de la Roumanie, Paris, Perrin, 2008. 
La nation au-delà de la nation 
ABLONCZY Balázs,Vers l’Est Magyar ! Histoire du touranisme hongrois, Paris, Éditions de 
l’EHESS, 2021 (avec une présentation générale et une explication des défis de la transposition 
en français par le traducteur, Benoît Grévin). 
DUCANGE Jean-Numa, Quand la gauche pensait la nation. Nationalités et socialismes à la Belle 
Époque, Paris, Fayard, Histoire, 2021. 
Effets de loupe et d’image satellite 
BOISSERIE Étienne, Les Tchèques dans l’Autriche-Hongrie en guerre (1914-1918), Paris, 
Eur’Orbem Éditions, 2017. 
LABBÉ Morgane, La nationalité, une histoire de chiffres. Politique et statistiques en Europe 
centrale (1848-1919), Paris, Presses de Science Po, 2019. 
MILLER Paul et MORELON Claire, Embers of Empire: Continuity and Rupture in the Habsburg 
Successor States after 1918, New York et Oxford, Berghahn, 2019 
RAGARU Nadège, « Et les Juifs bulgares furent sauvés… ». Une histoire des savoirs sur la Shoah 
en Bulgarie, Paris, Sciences Po Les Presses, 2020 (pour comprendre les multiples acteurs et 
enjeux qui s’entremêlent). 
Des compléments bibliographiques seront donnés en cours et TD. 
 
J3042119/J3042219 : Histoire économique et sociale contemporaine 
Enseignants : S2 Frédéric Tristram 
 
Cours Jeudi 10h –11h Amphi II A Panthéon O. Feiertag F. Tristram 
T.D. 1 Jeudi 8h – 10h G607   O. Feiertag F. Tristram 
 
Sujet du cours : Monnaie, crédit et banques en Europe et aux Etats-Unis, des années 1850 à nos 
jours 
L’objet de ce cours est d’étudier l’histoire de la monnaie dans l’ensemble de ses dimensions 
économiques et sociales à l’intérieur de chaque économie nationale et dans les relations 
internationales. Les différentes fonctions de la monnaie seront analysées en lien étroit avec les 
systèmes de financement et le rôle des banques et des marchés.  
La monnaie apparaît ainsi comme un instrument mais aussi comme un signe des sociétés, des 
politiques économiques et des rapports de puissances internationales.  
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Plusieurs moments seront privilégiés : la révolution bancaire de la seconde moitié du XIXe siècle, 
le monde de l’étalon-or, les conséquences monétaires de la Première Guerre mondiale, 
l’invention de l’inflation et les crises de change à partir des années 1920, les difficultés de la 
coopération monétaire internationale qui renforce la crise des années 1930. 
Après la Seconde Guerre mondiale, le système monétaire international né à Bretton Woods sera 
étudié sur un plan théorique et pratique ; les reconstructions après-guerre, le retour de 
l’inflation dans les années 1970 et le rôle joué par la monnaie dans la construction européenne. 
Toutes ces thématiques permettront de saisir les dimensions économiques, mais aussi politiques 
et sociales d’une histoire résolument totale de la monnaie. 
 
Bibliographie de base : 
Olivier Feiertag et Michel Margairaz (dir.), Politiques et pratiques des banques d’émission en 
Europe (XVIIe-XXe siècle), Paris, Albin Michel, 2003. 
Alya Aglan, Olivier Feiertag et Yannick Marec (dir.), Les Français et l’argent. Entre fantasme et 
réalités, Rennes, PUR, 2011. 
Hubert Bonin, L’argent en France depuis 1880, banquiers, financiers épargnants, Paris, Masson, 
1989. 
Jean Bouvier, Un siècle de banque française, les contraintes de l’État et les incertitudes des 
marchés, Paris, Hachette, 1973. 
Philippe Marguerat, Banques et grande industrie, France, Grande-Bretagne, Allemagne (1880-
1930), Paris, Les Presses de Sciences Po, 2015. 
Frederic Mishkin, Christian Bordes, Pierre-Cyrille Hautcoeur et Dominique LacoueLabarthe, 
Monnaie, banque et marché financiers, Paris, Person Education, 2004. 
 
J3042319/J3042419 : Histoire de la Russie contemporaine 
Enseignant : Nicolas Dujin 
 
Cours Mardi 14h-15h Salle 02 Panthéon N. Dujin  N. Dujin 
T.D. 1 Mardi 15h –17h Salle 02 Panthéon L. Pugnot Lambert L. Pugnot Lambert 
T.D.2 Mardi 11h-13h F610   M. Lavenant  L. Pugnot Lambert 
 
Semestre 2 : De l’effondrement de l’Empire à celui de l’URSS (1917-1991) 
 
Les révolutions de 1917 font éclater l’ensemble impérial, tant par les ruptures politiques qu’elles 
introduisent que par le réveil des revendications nationales, tandis qu’émergent difficilement au 
cours de la guerre civile des institutions étatiques stables. La formation de l’URSS en 1922 vient 
doter les républiques qui en sont membres d’institutions nouvelles fondées sur la dictature du 
parti unique et l’internationalisme ouvrier. Entre logiques autoritaires et totalitaires, le pouvoir 
soviétique s’attache à transformer les cadres politiques, sociaux et économiques de cet ensemble 
multinational, objectif culminant avec le stalinisme. Ce nouveau pouvoir hérite en grande partie 
de problématiques déjà posées à l’ère impériale, auxquelles s’ajoutent de nouvelles questions : 
comment s’articulent pouvoir soviétique et dimension mondiale du communisme ? Comment 
maintenir ce cadre multinational toujours dominé par la Russie tout en proclamant prendre ses 
distances avec « la prison des peuples » que représentait l’Empire russe aux yeux des 
bolchéviques ? 
La difficile sortie du stalinisme accentue la fragilisation du pouvoir central. L’URSS est-elle 
réformable ? C’est tout l’enjeu du chantier entrepris par Gorbatchev à partir de 1985, alors que 
la cohésion territoriale de l’Union est compromise. 
Les passerelles entre les deux semestres seront nombreuses, mais rien n’empêche de suivre 
séparément chaque cours, conçu comme un ensemble autonome. 
 
Éléments de bibliographie 
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François-Xavier Nérard, Marie-Pierre Rey, Atlas historique de la Russie, 2e édition, Autrement, 
2019. 
Pascal Marchand, Atlas géopolitique de la Russie, Autrement, 2015. 
Gilles Favarel-Garrigues & Kathy Rousselet, La Russie contemporaine, Paris, Fayard, 2010. 
Moshe Lewin, Le siècle soviétique, Paris, Fayard : Monde diplomatique, 2003 
 
J3042519/J3042619 : Culture et imaginaires sociaux XIXe -XXe siècle 

Enseignants : Anne-Emmanuelle Demartini (CM) Nicolas Picard (TD S1),) 
 
Cours Lundi  10h –11h D633 A-E. Demartini  
T.D. 1 Mercredi 14h –16h F609 N. Picard K. Salomé 
T.D. 2 Mercredi 16h – 18h F609 N. Picard K. Salomé 
 
Le premier semestre mettra davantage l’accent sur l’histoire de la justice pénale, le second sur 
l’histoire du crime et de ses représentations.  
 
Sujet du cours : Histoire culturelle et sociale du crime et de la justice (France, XIXe siècle) 
Le crime sature aujourd’hui notre imaginaire. Mais les mises en scène, l’attention publique et les 
peurs qu’il suscite, par-delà l’anecdote et le sensationnel, ont une histoire que ce cours 
retracera. Il propose une introduction à l’histoire du crime et de la justice pénale à l’époque 
contemporaine, ouverte dans la périodisation et dans la démarche : centré sur le XIXe siècle, il 
intègre de nombreux développements comparatifs sur l’époque moderne et les XXe-XXIe siècles 
; tout en recourant aux approches de l’histoire sociale, il privilégie l’optique de l’histoire des 
représentations et des sensibilités.  
Normes et pratiques pénales, fonctionnement de la justice, rapport des populations à 
l’institution judiciaire, priorités répressives, comportements violents et figures de la menace 
seront mis en relation avec les mutations de la société française et l’évolution des sensibilités. 
Une attention particulière sera portée aux regards croisés (judiciaires, savants, médiatiques, 
littéraires, politiques, etc.) qui se posent sur le crime et sur les criminels, aux anxiétés et aux 
fantasmes qu’ils traduisent. Les catégories de la classe, du genre et de l’âge seront mobilisées 
pour étudier infracteurs et victimes. A partir d’un certain nombre d’affaires judiciaires 
(Lacenaire, Marie Lafarge, Troppmann, Vidal, Violette Nozière, etc.), on analysera quelques 
aspects de la délinquance, l’évolution des peurs sociales et le processus de construction des 
figures criminelles et des « monstres » sociaux, en suivant le trajet qui mène du crime à 
l’imaginaire social. 
 
Bibliographie indicative : 
Chauvaud Frédéric, Petit Jacques-Guy, Yvorel Jean-Jacques, Histoire de la Justice de la 
Révolution à nos jours, Rennes, PUR, 2007. 
Demartini Anne-Emmanuelle, L'Affaire Lacenaire, Paris, Aubier, « Collection historique », 2001. 
Demartini Anne-Emmanuelle, Violette Nozière, la fleur du mal. Une histoire des années trente, 
Ceyzérieu, Champ Vallon, 2017. 
Farcy Jean-Claude, L'Histoire de la justice française de la Révolution à nos jours.  
Trois décennies de recherches, Paris, Presses Universitaires de France, 2001. 
Foucault Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. 
Garnot Benoît, Histoire de la justice France, XVI-XXIe siècle, Paris, Gallimard, Folio histoire, 
2009. 
Houte Arnaud-Dominique, Propriété défendue. La société française à l’épreuve du vol XIXe-XXe 
siècle, Paris, Gallimard, 2021. 
Kalifa Dominique, L'encre et le sang, Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard, 
1995. 
Kalifa Dominique, Les Bas-fonds. Histoire d'un imaginaire, Paris, Le Seuil, 2013. 
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Perrot Michelle, Les ombres de l’histoire. Crime et châtiments au XIXe siècle, Flammarion, 2001. 
Petit Jacques-Guy, Ces peines obscures. La prison pénale en France (1780-1875), Paris, Fayard, 
1990. 
Royer Jean-Pierre et al., Histoire de la justice en France du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, PUF, 
2010 (1995). 
 
J3042719/J3042819 : Histoire contemporaine des mondes juifs 

Enseignantes : Laura Hobson Faure, Evelyne Oliel-Grausz 
 
 
Cours Jeudi 14h-15h D618 L. Hobson Faure/E. Oliel-Grausz 
T.D. 1 Jeudi 15h-17h D618 L. Hobson Faure/E. Oliel-Grausz 
 
Sujet du cours S2 : Histoire des Juifs aux Etats-Unis, de la Révolution américaine aux années 
1950 
Présentation : 
Le deuxième semestre de ce cours a pour objet l’histoire contemporaine des Juifs aux États-Unis, 
de la Révolution américaine aux années 1950. Ainsi, ce cours permet une comparaison fort 
intéressante avec la France pendant la même époque. Quelle est la place des Juifs dans la jeune 
république américaine ? Est-ce que la vie juive américaine est bien « exceptionnelle » et « post-
émancipatoire », comme l’ont suggéré certains historiens ? Quelles structures émergent pour 
fédérer la vie juive américaine, alors que le pays se trouve en pleine expansion géographique ? A 
travers l’étude des migrations, de l’idéologie religieuse, des institutions communautaires et 
philanthropiques, nous posons la question des divisions internes au sein de la population juive 
américaine, ainsi que des relations qu’entretient cette population avec la société et l’État 
américain. On porte une attention particulière à la place des Juifs américains au sein de la 
diaspora juive, notamment face à la montée du Nazisme et face à la Shoah. 
 
Bibliographie 
France : 
BECKER, Jean-Jacques et WIEVIORKA, Annette (dir.), Les Juifs de France de la Révolution 
française à nos jours, Paris, Liana Levi, 1998. 
BENBASSA, Esther, Histoire des Juifs de France, Paris, Seuil, 2000 [1997]. 
BIRNBAUM, Pierre, Les fous de la république : histoire politique des Juifs d’Etat, de Gambetta à 
Vichy, 1992. 
GREEN, Nancy, Les Travailleurs immigrés juifs à la Belle époque. Le « Pletzl » de Paris, Paris, 
Fayard, 1985. 
HYMAN, Paula E., De Dreyfus à Vichy. L’évolution de la communauté juive en France, 1906-1939, 
Fayard, 1985 et The Jews of Modern France, Berkeley, University of California Press, 1998. 
POZNANSKI, Renée, Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, Pluriel, 
1994. 
WINOCK, Michel, La France et les Juifs de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 2004. 
ZYTNICKI, Colette (dir.), Terre d’exil, terre d’asile. Migrations juives en France aux XIXe et XXe 
siècles, Paris, Éditions de l’Éclat, 2010. 
États-Unis : 
COLLOMP, Catherine, Résister au nazisme. Le Jewish Labor Committee, New York, 1934-1945, 
Paris, Editions du CNRS, 2016. 
FEINGOLD, Henry (ed.), The Jewish People in America (5 volumes) 
Glazer, Nathan, Les Juifs Américains du XVII siècle à nos jours, Paris, Calmann- Lévy, 1972. 
HOBSON FAURE, Laura, Un « Plan Marshall juif ». La présence juive américaine en France après 
la Shoah, 1944-1954, Paris, Ed. Le Manuscrit, [2013] 2018. 
KASPI, André, Les Juifs américains, Paris, Plon, 2008. 
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NOVICK, Peter, L’Holocauste dans la vie américaine, trad. de l’anglais [The Holocaust in 
American Life] par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard, 2001. 
OUSSET-KRIEF, Annie, Les Juifs d’Europe orientale aux Etats-Unis, 1880-1905. Immigration et 
solidarité, Paris, L’Harmattan, 2009. 
OUZAN, Françoise, Ces Juifs dont l’Amérique ne voulait pas, 1945-1950, Paris, Editions 
Complexe, 1995. 
OUZAN, Françoise, Histoire des Américains juifs, de la marge à l'influence, Paris, André Versaille 
éditeur, 2008. 
SARNA, Jonathan, American Judaism: A History, New Haven/Londres, Yale University Press, 
2004. 
 
Histoire religieuse, histoire des croyances, XIXe-XXe siècle 
Enseignant : Guillaume Cuchet (CM/TD) 
 
Cours Mardi 10h-11h G607 G. Cuchet G. Cuchet 
T.D. 1 Mardi 11h-13h D630 G. Cuchet G. Cuchet 
 
Histoire des attitudes devant la mort et les morts au XIXe et XXe siècle 
Semestre 2 : Histoire des attitudes devant la mort et les morts au XXe 
Que la mort ait une histoire, les historiens s’en sont avisés depuis au moins les années 1970 et 
les travaux pionniers de Philippe Ariès, Michel Vovelle, etc. Ils ont même un temps constitué un 
des secteurs les plus dynamiques de l’histoire des mentalités. Mais cette histoire a beaucoup 
changé depuis son émergence. Ces dernières années, elle a eu tendance à se réorganiser autour 
de la notion de « transition funéraire », ces périodes de changement des systèmes funéraires qui 
jettent une lumière décisive sur une histoire profonde des sociétés qui se laissent moins 
aisément saisir dans les sources plus classiques de l’historien. Le fait que nous soyons nous-
mêmes, probablement, en train de vivre une transition de ce genre n’est pas étranger à ces 
nouvelles curiosités. La transition actuelle est marquée par la diffusion rapide de la crémation 
(0,2 % des défunts en France au début des années 1960, le tiers aujourd’hui et plus de la moitié 
dans les grandes villes), mais aussi des discussions renouvelées sur la fin de vie, l’euthanasie et 
la « solitude des mourants », la médiatisation des profanations de cimetières, le développement 
des analyses ADN et de l’imagerie médicale, les restitutions de restes humains à des « peuples 
autochtones », etc. 
On s’intéressera dans ce cours à l’évolution, depuis la fin de l’Ancien Régime, des façons de 
mourir, du traitement des corps, des formes du deuil et du souvenir des morts, des conceptions 
de l’au-delà, des cimetières, de la mort violente (soldats morts, exécutés, suicidés, disparus), de 
la vieillesse, etc. 
Le premier semestre sera consacré au XIXe siècle, la second au XXe-XXIe, mais chacun peut être 
suivi  indépendamment de l’autre. 
 
Bibliographie 
ARIES Philippe, Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours, Paris, Le 
Seuil, coll. « Points », 1975. 
BERTRAND Régis et CAROL Anne (sous dir.), Aux origines des cimetières contemporains. Les 
réformes funéraires de l’Europe occidentale XVIIIe -XIXe siècle, Presses universitaires de 
Provence, 2016. 
ESQUERRE (Arnaud), Les os, les cendres et l’État, Paris, Fayard, 2011. 
LAQUEUR Thomas W., Le travail des morts. Une histoire culturelle des dépouilles mortelles, 
Paris, Gallimard, coll. « nrf essais », 2018. 
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J3043119/J3043219 : Histoire contemporaine de l’Asie 
Enseignante : Christina Wu (CM/TD) 
 
Cours Jeudi 10h – 11h Salle 02 Panthéon C. Wu 
T.D.1 Jeudi 11h –13h F610   C. Wu 
T.D.2 Jeudi 15h-17h F609   C. Wu 
 
Sujet du cours : L’Asie et la modernité. XIXème-XXIème. 
L’objet de ce cours est d’examiner la multiplicité des conceptions et expériences de la « 
modernité » dans l’Asie contemporaine. Loin se réduire à une démarche imposée par les 
puissances occidentales aux sociétés asiatiques, la modernisation est aussi le fruit d’interactions 
entre groupes divers – conservateurs, nationalistes, réformistes… Nous aborderons ces 
développements et interactions en nous focalisant sur les effets de l’impérialisme européen, la 
construction des sociétés coloniales, les conditions de l’affirmation des État-nations modernes, 
et les processus de l’émergence de l’Asie contemporaine. En mêlant les jeux d’échelles, ce cours 
propose une lecture comparée de l’histoire de l’Asie. 
 
Bibliographie : 
- Michel Foucher (dir.), Asies nouvelles, Belin, 2002. 
- Pierre Grosser, L’histoire du monde se fait en Asie : Une autre vision du XXe siècle, Odile Jacob, 
2017. 
- Jean-François Klein, Pierre Singaravélou et Marie-Albane de Suremain, Atlas des empires 
coloniaux, Autrement, 2012. 
- Philippe Pelletier, L’Extrême-Orient. L’invention d’une histoire et d’une géographie, Gallimard, 
2011. 
- Harmut O. Rotermund, L’Asie orientale et méridionale aux XIXe et XXe siècles, PUF, 1999. 
- Sven Saaler et Christopher Szpilman (ed.), Pan-Asianism : A Documentary History, Rowman & 
Littlefield, 2011. 
- Pierre Singaravélou, Les empires coloniaux (XIXe-XXe s.), Seuil, 2013. 
- Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental. Aux origines du Japon aujourd’hui, 
Gallimard, 2016. 
- Hugues Tertrais, L’Asie-Pacifique au XXe siècle, Armand Colin, 2015. 
- Nora Wang, L’Asie orientale du milieu du XIXe siècle à nos jours, Armand Colin, 2014. 
 
J3040119/J3040219 : Guerre, politique et sociétés XIX-XXe siècle 
Enseignants : Alya Aglan (CM), Valentina Vardabasso (TD S1), Michel Florian (TD S2) 
  
Cours Lundi  11h – 12h Salle 02 Panthéon Alya Aglan 
T.D.1 Lundi  12h –14h D618   V. Vardabasso F. Michel 
T.D. 2 Mercredi 13h-15h Marc Bloch  V. Vardabasso F. Michel 
 
Sujet du cours : La guerre contre les civils de la Crimée à Hiroshima (1853- 1945) 
Dans le temps long de l’histoire de la guerre, la séparation entre civils et militaires a volé en éclat 
dès le moment où les affrontements armés sont devenus le fait de masses mobilisées par des 
États-nations établis ou en formation. La nécessaire protection des civils a fait émerger une 
législation internationale qui s’efforce de limiter la violence des affrontements entre armées 
nationales, en posant des principes de distinctions entre combattants et non combattants. Il faut 
y ajouter un ensemble d’accords entre États qui reconnaît les actions légitimes et interdit les 
agressions injustifiées. Ces efforts pour encadrer la guerre, par le droit et par les traités 
internationaux, restent au cœur des problématiques liées aux études sur la guerre. L’émergence 
d’un droit humanitaire dans la seconde moitié du XIXe siècle accompagne le constat d’une 
augmentation du caractère léthal des armements et l’élargissement du champ de bataille qui 
encourage le développement de mouvements pacifistes. 
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Le cours sera centré sur les parallèles entre des sociétés militarisées, tendues vers des objectifs 
de construction nationale, et l’apparition d’une société internationale qui entreprend de mettre 
en place des dispositifs de concertation et de renoncement à la guerre, à partir de la seconde 
moitié du XIXe siècle puis au premier XXe siècle marqué par les deux guerres mondiales. Étudier 
le rôle des civils dans la guerre permet d’observer les mutations des sociétés, profondément 
bouleversées par la révolution bolchévique et les idéologies fascistes, jusqu’aux bombardements 
nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945, la même année où le monde découvre 
l’horreur des camps d’extermination. 
 
Bibliographie sélective : 
Aglan, Alya ; Frank, Robert (dir.), 1937-1947 La guerre-monde, Paris, Gallimard, Folio inédit, 
2015, 2 vol. 
Bertrand-Dorléac, Laurence (dir.), Les désastres de la guerre 1900-2014, Paris, Somogy Éditions 
d'art. 
Bertschy, Sylvain, Salson Philippe, (dir.), Les mises en guerre de l’État. 1914-1918 en 
perspective, Paris, ENS Éditions, 2018. 
Bouchène Abderrahmane et al. (dir.), Histoire de l'Algérie à la période coloniale. 1830-1962, 
Paris, La Découverte, 2014. 
Buirette Patricia (éd.), Le droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2019. 
Herrmann, Irène, L'humanitaire en questions. Réflexions autour de l'histoire du Comité 
international de la Croix-Rouge, Paris, les Éditions du Cerf, 2018. 
Horne, John, Kramer, Allan, 1914. Les atrocités allemandes, traduit par Hervé Marie Benoît, 
Paris, Tallandier, 2005. 
Frémeaux, Jacques, De quoi fut fait l’empire. Les guerres coloniales au XIXe siècle, Paris, CNRS 
Éditions, 2010. 
Kévonian, Dzovinar Réfugiés et diplomatie humanitaire : Les acteurs européens et la scène 
proche-orientale pendant l'entre-deux-guerres, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2004. 
Kévorkian, Raymond, Le génocide des Arméniens, Paris, Odile Jacob, 2006. 
Winter, Jay (dir.), Cambridge History. La Première Guerre mondiale, trois tomes, Paris, Fayard, 
2013-2014 : vol. 1 Combats ; vol. 2 États ; vol. 3 Sociétés. 
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AUTRES COURS  

J3013119/J3013219 : Initiation à l’histoire sociale du contemporain  
Enseignantes : Lola Zappi (S2) 
 
Cours/TD Mardi 14h-16h D619 A-S Bruno L. Zappi 
 
Sujet du cours S2 : Inégalités sociales et protection sociale en France des années 1850 à 1980 
Descriptif : 
À partir du second XIXe siècle, l’industrialisation et l’entrée dans une économie de marché 
accélèrent les mutations des groupes sociaux en France tout en créant de nouvelles inégalités 
sociales. Les populations ouvrières se distinguent de la classe moyenne et de la bourgeoisie tant 
par leur position subalterne sur le marché du travail, la faiblesse de leurs salaires et la précarité 
de leurs conditions de vie. Les classes populaires elles-mêmes se caractérisent par leur grande 
hétérogénéité : aux ouvriers qualifiés s’opposent les journaliers précaires et les pauvres 
dépendants des aides sociales. La période contemporaine est aussi marquée par la construction 
progressive d’un système de protection sociale cherchant à réduire ces inégalités. Ce cours 
proposer d’étudier l’évolution de ces mutations sociales et la manière dont les pouvoirs publics 
comme la philanthropie privée ont cherché à y répondre. Les ouvriers ont-ils connus une 
amélioration de leurs conditions de vie entre les années 1850 et 1980 ? Le système français de 
protection sociale a-t-il cherché uniquement à assister ou aussi à contrôler les classes populaires 
? Les pauvres des campagnes sont-ils les mêmes que les pauvres des villes ? Qui sont les 
« laissés-pour-compte » des années de croissance des Trente Glorieuses ? Ce sont ces diverses 
questions qui seront abordées dans le cours, à partir d’études de cas concrètes et d’articles 
scientifiques. 
 
Bibliographie indicative : 
A. BRODIEZ-DOLINO, Combattre la pauvreté : vulnérabilités sociales et sanitaires de 1880 à nos 
jours, Paris, CNRS éd., 2013. 
M. DREYFUS, M. RUFFAT, V. VIET, et D. VOLDMAN, Se protéger, être protégé : une histoire des 
assurances sociales en France, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006 – en ligne sur 
OpenEdition, accessible via Domino 
GUESLIN ANDRE et STIKER HENRI-JACQUES (dir.), Les maux et les mots de la précarité et de 
l’exclusion en France au XXe siècle, Paris, l’Harmattan, 2012. 
A. GUESLIN, Les gens de rien : une histoire de la grande pauvreté dans la France du XXe siècle, 
Paris, Fayard, 2004. 
H. HATZFELD, Du paupérisme à la sécurité sociale, 1850-1940 : essai sur les origines de la 
Sécurité sociale en France, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1989. 
G. NOIRIEL, Les ouvriers dans la société française : XIXe-XXe siècles, Paris, Éditions du Seuil, 
2002 (2e édition). 
 
J3012519/J3012619 : Occident médiéval 
Enseignants : Didier Panfili (S2) 
 
Cours Mercredi 10h-12h F610 J. Morsel D.Panfili 
 
Sujet du cours S2 : Du parcheminier à l’archiviste : la matérialité du document médiéval 
On se consacrera durant ce semestre à l’étude des conditions de production des documents 
médiévaux les considérant comme des objets fabriqués à l’aide de moyens techniques (il y a une 
technologie de l’écriture). Les supports (pierre, parchemin, papier, ardoises, écorces) dans toute 
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leur diversité de même que les moyens de conservation utilisés afin de les transmettre. Les 
formes choisies (rouleaux, cahiers, registres, feuillets séparés) seront également considérés. 
 
Bibliographie : 
P. BERTRAND, Les écritures ordinaires. Sociologie d'un temps de révolution documentaire 
(1250-1350), Paris, 2015. 
P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Rome, 1991. 
M. CLANCHY, From Memory to Written Record. England, 1066-1307, Londres, 1979. 
J. GOODY, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, 1979. 
 

J3013919/ J3014019 : Anthropologie historique des sociétés juives 
Enseignantes : Laura Hobson Faure (S1), Evelyne Oliel-Grausz (S2) 
 
Cours/ TD Jeudi 9h30-11h30 Salle 17 Panthéon E. Oliel-Grausz L. Hobson Faure 
 
S2 : Espaces, lieux, institutions 
 
Le second semestre sera consacré à une approche anthropologique des lieux, espaces, 
institutions et rites. La matrice du Temple et son impact sur les rites, institutions, mémoire sera 
évoquée, ainsi que l’évolution de la synagogue, de l’Antiquité à l’émancipation. Le second temps 
portera sur la question des quartiers juifs/ ghetto/ regroupement ou diffusion urbaine, au 
travers de quelques exemples médiévaux, modernes et contemporains. Enfin nous nous 
intéresserons à l’institution communautaire juive, kehilla, et son évolution jusqu’à l’époque 
contemporaine. 
La variété des sources présentées et étudiées au cours de ces séances fait appel à différents 
domaines et méthodes des sciences connexes : sources écrites, normatives (Bible, Talmud, 
codes, responsa), populaires ou savantes, sources d’archives (registres communautaires, 
correspondances), documents archéologiques (stèles), iconographiques, architecturales, œuvres 
littéraires et cinématographiques. Un certain nombre de séances se dérouleront au Musée d’art 
et d’histoire du judaïsme 
 
Bibliographie : 
Les Cultures des juifs, Une nouvelle histoire, David Biale dir., Paris, Editions de l’Eclat, 2014 
(trad. de l’anglais). 
Francis Schmidt, La pensée du Temple, de Jérusalem à Qoumran, Paris, Seuil, 1994. 
Yosef Haim Yerushalmi, Zakhor: histoire juive et mémoire juive, Paris, Gallimard, 1991(Trad.) 
Cahiers du Judaïsme, 22, 2007, numéro spécial, “L’Italie, laboratoire de la modernité juive”, 
(cf.en particulier David Ruderman, “Le ghetto et les débuts de l’Europe Nouvelle: vers une 
nouvelle interprétation ») 
DONATELLA CALABI, « Les quartiers juifs en Italie entre les 15e et 17e siècles », 
Annales HSS, 1997, p. 777-797. 
Space and Spatiality in Modern German-Jewish History, Simone Lässig, Miriam Rürup 
Ed. Berghahn Books, 2017. 
Dominique Jarassé, Une histoire des synagogues françaises, entre Occident et Orient, Paris, 
Actes sud, 1997 ; L’âge d’or des synagogues, Paris, Herscher, 1991; Synagogues. Une 
architecture de l’identité juive, Paris, Adam Biro, 2001. 
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J3012719/J3012819 : L’Europe et l’Orient médiéval (Byzance et pays d’Islam)  
Enseignants : Raúl Estanguí, Annliese Nef 
 
Cours/ TD Lundi 14h-16h Salle 212 Panthéon R. Estanguí/A. Nef  
 
Sujet du cours : Comment l’Europe a découvert et étudié l’Orient médiéval 
L’Orient médiéval – Empire byzantin, pays d’Islam, Etats croisés – représente tour à tour pour 
l’Europe un motif de fascination, un objet d’étude, la peur de l’Autre, une part de son histoire. 
Par quelles voies l’Europe a-t-elle découvert et étudié l’Orient médiéval ? Sur quelles bases a-t-
elle construit un savoir sur l’Orient médiéval ?  
Le cours traite : 
- au second semestre, des débats sur l’étude de l’Orient qui ont traversé le XXe siècle, en se 
concentrant sur la manière dont a été appréhendée la notion d’« empire », déclinée en byzantin 
et islamique. On insistera en particulier sur les différences entre ces deux constructions 
impériales telles qu’elles ont été mises en lumière par les historiens au cours des dernières 
décennies. 
Cursus : 
• Cet enseignement est un complément utile aux modules d’histoire médiévale de l’Orient 
(Byzance, Islam, Méditerranée). 
• Pour les étudiants qui choisiront le parcours recherche, il est vivement conseillé de suivre les 
cours de langue des sources (arabe, grec, latin, etc.), mais ce n’est en aucune manière obligatoire. 
• Cet enseignement peut être suivi de manière autonome par les étudiants intéressés et ne 
requiert aucune compétence linguistique spécifique. 
 
Bibliographie 
Pour une première approche, lire 
Jack GOODY, Le vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du 
monde, Paris, 2010 (1ere éd. en anglais 2006) 
Henri LAURENS, John TOLAN, Gilles VEINSTEIN, L’Europe et l’Islam. Quinze siècles d’histoire, 
Paris 2009 
Évelyne PATLAGEAN, Un Moyen Âge grec. Byzance IXe -XVe siècle, Paris 2007 
Maxime RODINSON, La fascination de l’Islam, Paris 1982 
Edward SAID, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, nouvelle éd. Paris 2005 
Une bibliographie complète sera donnée durant les cours. 
 
J3014719/ J3014819 : Introduction à l’anthropologie américaniste  
Enseignant : Rodolfo Reyes-Macaya 
 
Cours/TD Mercredi 17h – 19h Picard  R. Macaya  
 
Description 
Ce cours est une introduction à l'étude de l'anthropologie en tant que science sociale en relation 
avec les sociétés amérindiennes. Il sera divisé en trois sections. 
D’abord, nous aborderons les principaux courants anthropologiques à un niveau général. Après, 
nous travaillerons sur l'ethnohistoire, en nous demandant: a) est-il possible de raconter une 
histoire des vaincus? b) l'anthropologie, que peut cette discipline apporter au travail 
historiographique? Troisièmement, nous travaillerons sur les frontières américaines en tant 
qu'espaces poreux de relations culturelles métisses. 
Objectif principal 
Introduire les étudiants dans le cadre des références scientifiques sur l'anthropologie en tant 
que science sociale en relation avec les sociétés amérindiennes, en leur fournissant des outils 
théorico-critiques.  
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Contenu 
1. La formation de l'anthropologie en tant que savoir scientifique, un discours sur l'altérité ? 
Fondements théoriques, principaux exposants, contexte. 
1.1 Évolutionnisme, diffusionnisme. 
1.2 L'école française : Durkheim et Mauss. 
1.3 Le culturalisme américain : notions de culture. Boas, Mead, Geertz. 
1.4 Fonctionnalisme britannique : Contexte, fonction, système. Ethnographie. 
Observation des participants. 
1.5 Le structuralisme de Claude Lévi-Strauss. 
1.6 Perspectivisme et animisme. Viveiros de Castro et Phillipe Descola. 
2. Une histoire des vaincus en Amérique ? L'ethnohistoire comme anthropologie historique. 
2.1 Ethnicité, métissage et hybridation culturelle. 
2.2 Colonialisme et colonialité 
2.3 La vision des vaincus, Wachtel. 
2.4 La question des sources indigènes : leur diversité, comment les lire ? 
3. Les frontières américaines : politique et culture. 
1.1 Frontières, médiateurs culturels, relations interethniques. 
1.2 Le premier plan et l'idée de frontière diffuse. 
1.3 Dispositifs de savoir/pouvoir 
1.4 Le pouvoir indigène face aux processus de colonisation : rébellion, médiation, résistance. 
1.5 Régimes nationaux d'altérité. Les constructions de l'État-nation et le problème autochtone. 
Quelle est la place des peuples autochtones dans la formation des États-nations ? 
 
Évaluation : 
Un essai (2000 mots) 
Un examen final sous la forme d’une dissertation. 
 
Bibliographie 
Amselle, Jean-Loup Ethnies et espaces: pour une anthropologie topologique. En: 
Amselle, Jean-Loup et M’Boloko, Elikia (eds). Au Coeur de l’ethnie: Ethnies, tribalisme et État en 
Afrique. Paris, La découverte. 1999. 
Briones, Claudia. La alteridad del “Cuarto mundo”: una deconstrucción antropológica de la 
diferencia. Buenos Aires, Del Sol. 1994. 
Boccara, Guillaume Génesis y estructura de los complejos fronterizos euroindígenas. 
Repensando los márgenes americanos a partir (y más allá) de la obra de Nathan Wachtel. 
Memoria Americana. 2005. Cuadernos de Entohistoria 13: 21-52. 
Deliège, Robert.Une histoire de l’anthropologie. Écoles, auteurs, théories. Paris, 
Seuil. 2003. 
Descola, Phillipe Par-delà nature et culture. Paris, Gallimard, 2005. Chapitre I et 
Chapitre II. Figures de continue. Le sauvage et le Espaces nomades. 
Durkheim, Émile Les règles de la méthode sociologique. Les classiques des sciences sociales. 
Quebec, 1976. En ligne: 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/durkheim_re 
gles_methode.pdf. consulté le 07 septembre 2021. Chapitres I et II. 
Geertz, Clifford Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En: La 
interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1988. 
« La description dense », En ligne. URL: http://journals.openedition.org/enquete/1443; DOI : 
https://doi.org/10.4000/enquete.1443 consulté le 07 septembre 2021 
Evans-Pritchard, E.E Anthropologie sociale, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1977. En ligne: 
http://www.anthropomada.com/bibliotheque/EVANSPRITCHARD-1.pdf consulté le 07 
septembre 2021 
Antropología social, pasado y presente. En: Ensayos de antropología social. Madrid, Siglo XXI, 
1990. 
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Gruzinski, Serge La Pensée métisse. Paris, Éditions Fayard, 1999. Introduction et Chapitre I. 
Giudicelli.C. Luchas de clasificación: las sociedades indígenas entre taxonomía, memoria y 
reapropiación. Rosario, Prohistoria. Lima, IFEA, 2018. Introduction.  
Lévi-Strauss, Claude Histoire et etnhologie. En: Anthropologie structurale. Paris, Plon. 1974 
La notion de structure en ethnologie. En: Anthropologie structurale. Paris, Plon. 1974 
Marcel Mauss. Essair sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés primitives. 
Introduction et premier chapitre.  
En ligne: 
https://anthropomada.com/bibliotheque/Marcel-MAUSS-Essai-sur-le-don.pdf 
Levin Rojo, Danna – Radding, Cynthia (eds).The Oxford Handbook of the Borderlands. Oxford, 
Oxford University Press, 2019. Introduction López, Paula Et Christophe Giudicelli. Régimes 
nationaux d’altérité : états nation et altérités autochtones en Amérique Latine 1810-1950. 
Rennes : Presse universitaires de Rennes. 2016. 
Llobera, Josep. La identidad de la antropología. Barcelona, Ed. Anagrama, 1990. 
Obregón, J. P., Capdevila L. et N. Richard, (éds). Les indiens des frontières coloniales. Amérique 
Australe XVI-XX, Rennes, Éditions des PUR. 2011. 
Pagden, Anthony.La caída del hombre natural: El indio americano y los orígenes de la etnología 
comparativa. Madrid: Alianza. 1988. Introducction Segato, Rita.Los cauces profundos de la raza 
latinoamericana: una relectura del mestizaje. Crítica y emancipación, 3, 11-44. 2010 
Vilaça, Aparecida Devenir Autre: chamanisme et contact interethnique en Amazonie Brésilienne. 
Journal de la Société des Américanistes 85: 239-260. Paris, Musée de L’Homme. 1999. 
Viveiros de Castro, Eduardo Le marbre et le myrte. De l’inconstance de l’âme sauvage. En: 
Molinié A. y A. Becquelin (comps.); Mémoire de la tradition: 365-431.Nanterre, Société 
d’Ethnologie. 1993. 
Turner, Victor W, et Edward Bruner (eds.) The anthropology of Expierence. Urbana, III 
University of Illinois Press. 1986. 
Wachtel, Nathan. La vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la Conquête espagnole 
(1530-1570), Paris, Gallimard. 1971 
Weber, Florence. Brève historie de l’anthropologie. Paris, Flammarion. 2015. 
White, Richard. The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 
1650–1815.Twentieth Anniversary Edition with a new preface by the author. New York, 
Cambridge University Press, 2011. Préface et introduction. 
 
J3013519/J3013619 : Histoire des Techniques 
Enseignants : Valérie Nègre, Jean-Luc Rigaud 
 
Cours/TD Vendredi 12h - 14h Picard J.-L. Rigaud/ V.Nègre 
 
Sujet du cours (S2) : Histoire des techniques banales (XVIIe-XIXe siècle) 
 
En 1997, dans son Histoire des choses banales, Daniel Roche se proposait de réfléchir « à 
l’historicité de ce qui fait la trame de notre vie ordinaire ». Dans son sillage, le cours propose une 
réflexion sur l’historicité des techniques ordinaires, en particulier celles que l’on pratique à 
l’intérieur de la maison (manger, se laver, se chauffer) à Paris entre le XVIIe et la fin du XIXe 
siècle. On examinera ces techniques en lien avec l’évolution des techniques urbaines et des 
grands mouvements (développement d’hygiène, de la mécanisation, de la rationalisation et de la 
« scientifisation » du travail, des mouvements féministes, etc.) en insistant sur les liens entre 
technique et politique. Le cours sera l’occasion d’évoquer l’histoire du corps et des sensibilités et 
le mouvement historiographique actuel de « rematérialisation » de l’histoire. 
Les TD du second semestre sensibiliseront les étudiants à la diversité des sources de la pratique 
et formeront aux méthodes d'analyse des gestes et des dispositifs techniques. 
 
Bibliographie 
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CERTEAU Michel de, L’Invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990 (1e éd. 
1980). 
CHARPY Manuel, JARRIGE (François) dir., « Le quotidien des techniques », numéro thématique 
de la Revue d’histoire du XIXe siècle, 2012/2. 
CORBIN Alain, Le miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, XIIIe- XXesiècles, Paris, 
Flammarion, 1986. 
EDGERTON David, « De l’innovation aux usages. Dix thèses éclectiques sur l’histoire des 
techniques », dans Annales HSS, vol. 53, « Histoire des techniques », n° 4-5 juillet-octobre 1998, 
p. 815-837.https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1998_num_53_4_279700 GIEDION 
Siegfried, Mechanization Takes Command, a Contribution to Anonymous History, New York: 
Oxford Univ. Press, 1948. 
LANOË Catherine, « Corps et techniques, techniques du corps » dans Guillaume Carnino, Liliane 
Hilaire-Pérez, 
Aleksandra Kobiljski, Histoire des techniques. Mondes, Sociétés cultures (XVIe- XVIIIe siècle), 
Paris, Puf, 2016, p. 415-434. 
MAUSS Marcel, « Les techniques du corps » (1935), dans Marcel Mauss, 
Techniques, technologie et civilisation, PUF, 2012, p. 365-394. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/6_Techniqu 
es_corps/Techniques_corps.html 
PARDALILHE-GALABRUN Annick, La naissance de l’intime, 3000 foyers parisiens, XVIIIe siècle, 
Paris, PUF, 1988. 
ROCHE Daniel, Histoire des choses banales, Paris, Fayard, 1997. 
VIGARELLO Georges, Le propre et le sale : l’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, 1985 
 
J3013719/J3013819 : Histoire et informatique 

Enseignant : Stéphane Lamassé 
 
Cours/TD Mardi 10h-13h F608 S. Lamassé 
 
« Société numérique », « big data », « web » ou encore « données numériques » participent du 
bruissement de notre temps. Ce cours se proposera d'interroger comment l'historien peut 
comprendre aujourd'hui le numérique. C'est à dire se l'approprier en tant qu’un ensemble de 
moyens techniques et conceptuels permettant d’appréhender les sociétés passées, mais aussi 
comme un matériau à part entière dans la construction d’un savoir historique. Ainsi peut-il être 
une source sur les sociétés contemporaines, non seulement pour elles-mêmes mais aussi dans 
les rapports à l'histoire qu'elles construisent. À l'heure où l'on évoque fréquemment et dans des 
sens différents les digital humanities, l'e-science, où se développent des outils numériques 
pléthoriques plus ou moins complexes, poser un regard critique, réflexif sur ces objets est une 
condition d'une production du savoir. 
Cet enseignement vise donc à conjuguer les deux aspects de ce questionnement. Et pour cela, il 
entend donner des compétences informatiques utiles pour l’historien, quelle que soit la période 
sur laquelle il travaille.  
Dans ce module les étudiants seront initiés à des outils permettant d’interroger une 
documentation, de construire et d'analyser un objet historique (bases de données relationnelles, 
langage XML, textométrie, analyse du web, statistiques). En parallèle, une historicisation de 
l'informatique, de l'ordinateur et du numérique, à la fois comme construction sociale, 
économique et politique, sera proposée par un parcours s’appuyant sur des textes 
pluridisciplinaires (histoire, sociologie, informatique). 
Cette formation ouvre donc à des méthodes de recherche, d'interrogation de la documentation 
dans une perspective historienne et informatisante propices à être mobilisées dans des masters 
enseignement comme recherche ou réinvesties dans d'autres cursus plus professionnalisant 
comme « Expertise des conflits armés », MIMO, École des Chartes. 
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Bibliographie indicative 
Pour une première approche, les références ci-dessous peuvent être intéressantes, une 
bibliographie plus complète sera distribuée aux étudiants en TD: 
− C. BARATS, Manuel d'analyse du web en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, 
coll. "U Sciences humaines et sociales", 2013, 258p. 
− P. BRETON, Une Histoire de l'informatique, Paris, Seuil, coll. "Points Sciences", 1990, 261 p. 
− J. CELLIER et M. COCAUD, Le Traitement des données en histoire et en sciences sociales. 
Méthodes et outils, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. "Didact Méthodes", 2012, 554 
p. 
− A. COUTANT, Internet et politique, Paris: CNRS Éditions, 2012 
− C. ZALC et C. LEMERCIER, Méthodes quantitatives pour l'historien, Paris, La Découverte, coll. 
"Repères", 2008, 120 p. 
 
J3014319/J3014419 : Initiation à l’analyse des images (XIXe -XXIe siècles) 
Enseignant : Sébastien Denis, Sébastien Le Pajolec 
 
Cours/TD Jeudi (S2) 11h-13h Marc Bloch S. Le Pajolec 
Cours/TD Jeudi (S2) 14h-16h Marc Bloch S. Le Pajolec 
 
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à l’analyse des images fixes et audiovisuelles dans 
une perspective historique. Ces sources — des images populaires aux « chefs d’œuvre » — sont 
des objets d’étude historique légitimes dès lors qu’on leur applique une méthode critique. Ces 
documents réclament une approche spécifique qui examine leurs conditions de production, de 
diffusion et de réception et précise les caractéristiques particulières de chaque support et leur 
esthétique. Les étudiants seront aussi sensibilisés au travail dans des lieux d’archives visuelles et 
audiovisuelles (CNC, ECPAD, BnF, Inathèque de France). 
Cet enseignement présuppose une culture picturale et audiovisuelle de base. 
 
Bibliographie 
D’Almeida (Fabrice), Images et propagande, Florence, Casterman/Giunti, 1995, 191 p. 
Duprat (Annie), Images et histoire, outils et méthodes d’analyse de documents iconographiques, 
Paris, Belin, 2007, 224 p. 
Ferro (Marc), Cinéma et histoire, Paris, Folio (seconde édition), 1993, 290 p. 
Goetschel (Pascale), Jost (François), Tsikounas (Myriam) dir., Lire, voir, entendre. La Réception 
des objets médiatiques, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, 400 p. 
Joly (Martine), L’Image et son interprétation, Paris, Nathan, coll. « Cinéma », 2002, 219 p. 
Jost (François), Comprendre la télévision, Paris, Armand Colin, 2005, 128 p. 
Jullier (Laurent) et Marie (Michel), Lire les images de cinéma, Paris, Larousse, 2007, 239 p. 
Leutrat (Jean-Louis), Le Cinéma en perspective : une histoire, Paris, Armand Colin (troisième 
édition) 2018, 128 p. 
Sorlin (Pierre), Introduction à une sociologie du cinéma, Paris, Klincksieck, 2015, 256 p. 
 
J3014519/J3014619 : Les politiques économiques et sociales du XVIIIe siècle à nos 
jours 
Enseignants : Frédéric Tristram/Anne Conchon 
 
Cours/TD Jeudi 17h-19h Picard  Tristram/ Conchon 
 
L’objectif de cet enseignement est d’offrir aux étudiants une vision large des politiques 
économiques et sociales mises en œuvre aux XIXe et XXe siècles en France et dans les principaux 
pays industrialisés (Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne). Seront ainsi présentées, au premier 
semestre, les politiques budgétaires et fiscales, les politiques monétaires et de financement, les 
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politiques industrielles et commerciales, les politiques de protection sociale et la mise en place 
des grands services publics... 
Ce panorama sera aussi l’occasion de se familiariser avec un certain nombre d’institutions 
publiques, françaises, étrangères ou internationales, dont il est souvent fait mention dans les 
débats d’actualité mais dont il est essentiel de comprendre les origines et de replacer dans le 
temps long les logiques de fonctionnement. On insistera particulièrement sur l’organisation des 
administrations financières, des banques centrales, du FMI, des institutions économiques 
européennes ou de coopération commerciale... On étudiera le rôle joué par les partenaires 
sociaux (syndicats et patronat) dans le cadre de l’économie concertée.  
L’analyse des pratiques s’accompagnera d’une réflexion sur la construction des savoirs 
théoriques ou techniques, leur diffusion géographique et leur application dans les différentes 
situations économiques et sociales. 
Ce cours-TD accompagne et complète le cours et les TD de L3 consacrés à Etats, économies et 
sociétés (1880-2010) 
 
Bibliographie indicative (pour les deux semestres) 
Jean-Charles Asselain, Histoire économique du XXè siècle, 2 vol., Paris, Sciences Po/Dalloz, 1995. 
Jean-Charles Asselain, « L’économique », in Jean-Charles Asselain et alii, Précis d’histoire 
européenne du 19è siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, (4è édition), 2015, p. 212-318. 
Pierre Guillaume, « Le social », in Jean-Charles Asselain et alii, Précis d’histoire européenne du 
19è siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, (4è édition), 2015, p. 321-420. 
Éric J. Hobsbawm, L’âge des extrêmes. Histoire du Court XXè siècle, trad. fr., Bruxelles, 
Complexe, 1999. 
Maurice Niveau, Yves Crozet, Histoire des faits économiques contemporains, 3è éd., Paris, PUF, « 
Quadrige », 2010. 
André Gueslin, L’État, l’économie et la société française XIX-XXè siècles, Paris, Hachette, 1992. 
François Caron, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Paris, Albin Michel, 1997. 
Une bibliographie plus spécialisée sera communiquée à chaque séance 
 
J3013319/J3013419 : Introduction à l'histoire culturelle contemporaine 
Enseignant : Jean-François Bonhoure 
 
Cours/TD Mardi8h-10h Marc Bloch J-F. Bonhoure 
 
Sujet du cours : Pour une histoire culturelle des « objets » à l’époque contemporaine 
 
Les méthodes de l’histoire culturelle sont mises à l’épreuve d’un front pionnier de la recherche. 
Cette année, sera présentée une histoire du « patrimoine audiovisuel », à la fois dans sa 
matérialité, ses multiples ancrages sociaux et leurs dimensions symboliques. De la radio au 
cinéma, du jeu vidéo à l’émergence du streaming, les consommations courantes et les 
représentations collectives seront étudiées, tout comme les différentes identités sociales, 
culturelles ou politiques portées par ces objets culturels. Sous le prisme du triptyque 
production-médiation-réception, le rapport à l’écran sera interrogé. Une enquête, prenant la 
forme d’une « micro-recherche », individuelle ou en groupe, sera demandée aux étudiants. 
  
Introduction bibliographique 
CAPDEVILA Elisa, Culture, médias, pouvoirs. Les Etats-Unis et l’Europe occidentale au temps de 
la Guerre froide, Paris, La Documentation photographique, 2019, n° 2 
COHEN Evelyne, FLECHET Anaïs, GOETSCHEL Pascale, MARTIN Laurent, ORY Pascal (ed.), 
Cultural History in France. Local Debates, Global Perspectives, New York, Routledge, 2019 
GOETSCHEL Pascale, Histoire culturelle de la France au XXe siècle, Paris, La Documentation 
française, « La Documentation photographique », 2010, repris et remanié dans Regards sur la 
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France d’hier à aujourd’hui, Paris, La Documentation française, coll. « Doc’en poche. Regard 
d’expert », 2017, p. 65-113. 
ORY Pascal, L’Histoire culturelle, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004, 4e éd. remise à jour 
2015 
POIRRIER Philippe, Les Enjeux de l’histoire culturelle, Paris, Seuil, 2004 
ROGGE Jörg (dir.), Cultural History. Institutions, themes, perspectives, Bielefeld, Transcript, 
2011 
ANNART Julien, « Courte histoire culturelle et industrielle des jeux vidéo », La Revue Nouvelle, 
vol. 1, no. 1, 2020, pp. 56-69. 
GAUTHIER Christophe, KERLAN Anne, VEZYROGLOU Dimitri (dir.), Loin d’Hollywood ? 
Cinématographies nationales et modèle hollywoodien. France, Allemagne, URSS, Chine 1925-
1935, Paris, Nouveau Monde éditions, 2013. 
HENNEBELLE Guy, Les cinémas nationaux contre Hollywood, Paris, Cerf- Corlet, 2004. 
LIPOVETSKY Gilles, SERROY Jean, L’écran global : culture-médias et cinéma à l’âge 
hypermoderne. Paris, Éd. Le Seuil, coll. La couleur des idées, 2007. 
LOMBARDO Philippe, WOLFF Loup, « Cinquante ans de pratiques culturelles en France », Culture 
Études, Ministère de la culture, 2020. 
MEADEL Cécile, Histoire de la radio des années trente, Paris, Economica, 1994. 
 
J3014119/J3014219 : Initiation à l’histoire urbaine 

Enseignantes : Charlotte Vorms/ Jeanne Moisand/ Lola Zappi 
 
Cours/TD Vendredi 10h-12h D619  Vorms/ Moisand 
 
Sujet du cours S2 : Assister les familles populaires : enquêtes et action sociale en Europe et en 
Amérique du milieu du XIXe siècle à nos jours 
Lola Zappi et Charlotte Vorms 
À partir du milieu du XIXe siècle, la vague de la seconde industrialisation et la croissance des 
villes transforment les sociétés urbaines. Les conditions de vie des populations ouvrières, la 
précarité de leur existence et leur concentration spatiale inquiètent les contemporains. Elles les 
exposent à la misère et à la maladie. Elles sont aussi considérées comme une menace à la 
stabilité sociale car elles font planer le risque de révoltes. Un faisceau d’acteurs s’intéressent 
ainsi à cette « question sociale ». Pour traiter le problème, il faut le connaître ; enquêtes et action 
sociale vont donc de pair. La description de leurs conditions de vie fonde les manières d’assister 
les populations en difficulté et le travail conduit auprès de celles-ci nourrit la connaissance à leur 
sujet. Ce cours propose d’explorer les formes prises par ce travail de terrain auprès des classes 
populaires urbaines et leur évolution du milieu du XIXe siècle à nos jours. À travers ces enquêtes 
sociales, nous étudierons à la fois les populations qu’elles décrivent, les acteurs qui les 
conduisent, les théories qui les fondent et qu’elles nourrissent en retour, ainsi que les méthodes 
qu’elles mobilisent et contribuent à élaborer. Ce faisant, ce cours parcourra à la fois l’histoire 
sociale des classes populaires urbaines, celle des politiques sociales observées en pratique, celle 
du travail social et celle des sciences sociales. 
Le cours couvrira les espaces d’Europe de l’Ouest (France, Royaume-Uni, Espagne) et des États-
Unis. Il abordera différents types et différents domaines d’enquêtes (enfance, santé publique, 
logement, travail, etc.). Il procédera par des éclairages sur des lieux et des moments particuliers : 
les enquêtes sur les « bas- fonds » londoniens de la fin du XIXe, le travail conduit dans les 
settlements new- yorkais du tournant du XIXe et du XXe, les enquêtes sur les familles effectuées 
par les assistantes sociales françaises lors de la crise de chômage des années 1930, celles 
accompagnant la résorption des bidonvilles sous l’Espagne franquiste ou encore les enquêtes de 
« l’action communautaire » dans les quartiers noirs et latino de l’Amérique des années 1960. 
Nous verrons comment ces modes d’enquêtes et d’action sociale circulent d’un pays à l’autre et 
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nourrissent le mouvement de fond de la professionnalisation du travail social à l’époque 
contemporaine. 
  
Bibliographie indicative : 
 
1) Sur les enquêtes et l’action sociale : 
Consommer et compter : enquêtes sur la consommation au XXe siècle, M-E. CHESSEL, S. 
DUBUISSON-QUELLIER (coord.), Les Études sociales, 169, 2019. 
Enquête sur l’enquête, C. PROCHASSON (coord.), Mil Neuf Cent. Revue d’histoire intellectuelle, 
22, 2004. 
J. CARRE (coord.), Les visiteurs du pauvre : anthologie d’enquêtes britanniques sur la pauvreté 
urbaine, Paris, Karthala, 2000. 
J. CARRE et J.-P. REVAUGER (coord.), Écrire la pauvreté : les enquêtes sociales britanniques aux 
XIXe et XXe siècles, Paris, L’Harmattan, 1995. 
É. GEERKENS, N. HATZFELD, I. LESPINET-MORET, et X. VIGNA (coord.), Les 
enquêtes ouvrières dans l’Europe contemporaine: entre pratiques scientifiques et passions 
politiques, Paris, la Découverte, 2019. 
H. PASCAL, Histoire du travail social en France : de la fin du XIXe siècle à nos jours, Rennes, 
Presses de l’École des hautes études en santé publique, 2014 – en ligne sur Cairn, accessible via 
Domino 
C. TOPALOV (coord.), _., Laboratoires du nouveau siècle : la nébuleuse réformatrice et ses 
réseaux en France, 1880-1914, Paris, Éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 1999. 
C. TOPALOV (coord.), Philanthropes en 1900: Londres, New York, Paris, Genève, Ivry-sur-Seine, 
Créaphis, 2019. 
C. TOPALOV, Histoires d’enquêtes : Londres, Paris, Chicago, 1880-1930, Paris, Classiques 
Garnier, 2015. 
2) Sur l’histoire des pays que nous évoquerons : 
M. AGULHON, A. NOUSCHI, A. OLIVESI et R. SCHOR, La France de 1848 à nos jours, Paris, A. 
Colin, 2008 (nouvelle édition). 
F. BEDARIDA, La société anglaise du milieu du XIXe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 1999 (3e éd.). 
J. CANAL (éd.), Histoire de l’Espagne contemporaine de 1808 à nos jours : politique et société, 
Paris, Colin U, 2009 
C. CHARLE, Histoire sociale de la France au XIXe s., Paris Seuil, 2015 (nouvelle éd.) 
P. GERVAIS, Les États-Unis de 1860 à nos jours, Paris, Hachette, 1998 (révisé 2001). 
P. MELANDRI, Histoire des États-Unis: (1865-1996), Paris, Nathan, 1996. 
E. TEMIME, A. BRODER, G. CHASTAGNARET, Histoire de l’Espagne contemporaine, de 1808 à 
nos jours, Paris, Aubier, 1979. 
A. PROST, Petite histoire de la France au XXe s. De la Belle Époque à nos jours, Paris, A. Colin, 
2013 (1ère éd. 2000) – en ligne sur Cairn, accessible via Domino  
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PARIS IV – L3 

 

Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours :  
 
Secrétariat Histoire L3 
Escalier F - 2ème étage 
1 rue Victor Cousin 
75005 Paris 
 
Heures d’ouverture : Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h30-12h30 - Mardi et Jeudi : 9h30-
12h30 et 14h00-16h30. 

LICENCE 3 

TBA 
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UNIVERSITE PARIS CITE – L3 

 
Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours.  
 
UFR Géographie, Histoire et Sciences de la Société 
Bâtiment Olympe de Gouges – Bureau 411 
8 place Paul Ricoeur, au bout du pont Albert Einstein 
75013 Paris 
souhila.gharbi@u-paris.fr 
 
Localisation des enseignements : 
Les enseignements de L3 se déroulent dans les locaux de l’UFR GHES, dans les bâtiments 
Olympe de Gouges (8, rue Albert Einstein, 75013 Paris) et Sophie Germain. 

LICENCE 3 

 
HI06Y010 Grèce 3 : Mœurs et sociétés : Le corps en question, des pratiques à 
l’imaginaire social et politique dans le monde grec antique  
GHERCHANOC Florence 
 
 
Mercredi 11h00-14h00  578 F HAF 
 
Croisant sources littéraires, épigraphiques et iconographiques, le cours portera cette année sur 
le corps comme « outil » ou medium pour définir et hiérarchiser les individus en fonction de 
leur statut, de leur genre, de leur âge, de leur origine géographique (dieux, héros, hommes, 
femmes, enfants, vieillards, étrangers). Il s’intéressera aux pratiques corporelles (soins, sport, 
danse, techniques qui mettent en jeu le corps) et aux comportements où le corps est en jeu – 
gestes, attitudes, vêtement – dans des contextes donnés (en famille ; au travail ; au gymnase ; 
dans les assemblées ; à l’armée ; dans les fêtes de la cité ; au théâtre ; dans les sanctuaires ; au 
banquet ; dans des rapports de séduction, etc.). Il proposera enfin une analyse des discours et 
représentations auxquels le/les corps donnent matière dans les sociétés grecques de l’Antiquité, 
depuis l’époque archaïque jusqu’aux époques hellénistique et impériale. 
L’ensemble montrera que penser et représenter le corps est un biais utile pour mieux 
comprendre la vie en cité dans le monde grec antique. 
 
Suggestions de lecture : 
M.-C. Amouretti, Fr. Ruzé, Le monde grec antique, Paris, 2003. 
N. Bernard, Femmes et société dans la Grèce classique, Paris, 2003. 
M. Sartre, « Virilités grecques », dans A Corbin, J.-J. Courtine, G. Vigarello, Histoire de la virilité. 1. 
De l’Antiquité aux lumières. L’invention de la virilité, Paris, 2011, p. 3-62. 
R. Osborne, The History Written on the Classical Greek Body, Cambridge, 2011. 
L. Bodiou et V. Mehl (dir), Dictionnaire du corps antique, Rennes, 2019. 
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HI06Y020 Grèce-Rome 4 : Religions et sociétés.  
BLARY Kévin 

 
Vendredi 13h00-16h00  579 F HAF 
 
Pratiques religieuses dans les mondes anciens Ce cours porte sur l’Antiquité grecque et romaine, 
depuis l’époque mycénienne jusqu’à la christianisation de l’Empire. Il vise à proposer un 
panorama problématisé de la place du polythéisme dans les cités antiques. On procèdera à une 
étude comparative des structures du religieux : les rites (sacrifices, fêtes), les acteurs (prêtres et 
magistrats, mais aussi femmes, enfants et esclaves), les lieux de culte (des grands sanctuaires 
confédéraux aux autels domestiques), les représentations ses dieux (mythes, iconographie, 
discours philosophiques). La réflexion portera en particulier sur les rapports entre politique et 
religion, à la croisée des sphères «privées» et «publiques», entre normes et crises. Une sortie 
dans les salles de l’Orient romain du Louvre complètera la réflexion sur les interférences 
culturelles religieuses à travers la culture matérielle. 
 
HI05Y040 Histoire économique du Moyen Âge 
ARNOUX Mathieu 
 
Lundi  13h00-16h00  357 ODG 
 
L’histoire européenne des XIe-XVe siècles est avant tout celle d’un long processus de croissance 
et de développement économique, que les crises profondes qui se succèdent à partir du XIVe 
siècle n’interrompent pas. La recherche récente a mis en évidence l’importance de cette période 
pour construire un mode durable de développement à partir d’un ensemble de ressources 
renouvelables. Le cours s’interrogera sur la question des ressources et de leur usage dans 
l’histoire européenne, qu’il s’agisse des ressources naturelles (aliments, matières première, 
énergie) des ressources humaines (force de travail, qualifications) ou des problèmes politiques, 
religieux, institutionnels que soulève leur exploitation. 
 
Bibliographie : 
M. Arnoux, Les temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance (XIe-XIVe siècle), Paris, 
2012. 
B. M. C. Campbell, The Great Transition. Climate, disease and society in the late-medieval world, 
Cambridge, 2016. 
F. Mouthon, Le sourire de Prométhée. L’homme et la nature au Moyen Âge, Paris, 2017. 
 
HI06Y040 Histoire des cultures politiques et de gouvernement au Moyen Âge : 
Construire en ville - construire la ville. Pouvoirs urbains et grands chantiers (XIIe-
XVe siècle) 
 
Vendredi 9h00-12h00  579 F HAF 
 
La forte croissance démographique et les mutations politiques que connut l’Occident médiéval 
bouleversèrent la physionomie des villes. Elles s’étendirent, virent leur population augmenter et 
leur habitat se densifier, tandis que de nouveaux modes de gouvernement, radicalement 
nouveaux, furent expérimentés. Les dirigeants ne se contentèrent pas d’accompagner ces 
évolutions, ils mirent en place de véritables politiques urbaines. À grandes échelles, ils prirent en 
main la construction de logements, ils conçurent et aménagèrent un véritable espace public, ils 
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firent sortir de terre des édifices monumentaux, depuis les fortifications imposantes jusqu’aux 
vaisseaux de pierre des cathédrales, en passant par les palais de gouvernement. Espace le plus 
urbanisé de l’Occident entre le XIIe et le XVe siècle, l’Italie constitue un observatoire privilégié 
car ces phénomènes s’y concentrèrent tandis que les communes, dans le nord et le centre de la 
péninsule, arrachèrent à l’Empire un pouvoir souverain. Le cours s’intéressera à la construction, 
au fonctionnement et aux mutations (de la commune à la seigneurie) des pouvoirs des villes 
italiennes. Il s’interrogera sur la façon dont les groupes dirigeants successifs utilisèrent 
l’urbanisme et les grands chantiers pour construire la ville en même temps qu’ils construisaient 
leur pouvoir. Du collège des consuls au prince de la Renaissance, des pratiques se développèrent 
et une continuité se déploya, percée çà et là de ruptures nettes qui indiquaient que le pouvoir 
changeait de nature. 
 
Bibliographie indicative : 
P. Boucheron et D. Menjot, La ville médiévale, Paris, Seuil, 2011 (1re éd. 2003). 
É. Crouzet-Pavan (dir.), Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et 
seigneuriale, Rome, École française de Rome, 2003. 
É. Crouzet-Pavan, Les villes vivantes. Italie, XIIIe-XVe siècle, Paris, Fayard, 2009. 
Dutour, Thierry, La ville médiévale. Origines et triomphe de l’Europe urbaine, Paris, Odile Jacob, 
2003. 
F. Menant, L’Italie des communes (1100-1350), Paris, Belin, 2005. 
 
HI06Y060 Savants, inventeurs et ingénieurs en Europe, XVIe-XVIIIe siècle 
BURGEL Elias, HILAIRE-PEREZ Liliane 

Mercredi 14h00-17h00  579 F HAF 
 
Du Moyen Âge à la Révolution industrielle, le statut des savoirs scientifiques et techniques a 
profondément changé, et le développement d’une culture innovante à la fois dans le domaine de 
la production et dans celui du savoir a constitué un élément essentiel de la modernisation de 
l’Europe et de son expansion. L’activité scientifique devient le fait de professionnels dotés 
d’institutions et investis d’une autorité nouvelle. Les inventeurs, longtemps considérés comme 
des « hommes à projets » sont peu à peu érigés en figures du progrès. Les ingénieurs sont les 
premiers à bénéficier de ce retournement des représentations, dès la Renaissance. Cette foi dans 
les découvertes et l’innovation est inscrite dans une histoire politique, sociale et économique 
(besoins militaires, symbolique princière, pression des marchés, naissance de l’espace public 
etc.). Ce cours permettra d’analyser ces relations entre sciences, techniques et société tout en 
montrant l’impact des nouveautés scientifiques et techniques sur l’environnement et sur les 
conditions de vie. 
 
Bibliographie : 
Guillaume CARNINO, Liliane HILAIRE-PEREZ dir., Histoire des techniques. Mondes, sociétés, 
cultures XVIe- XVIIIe siècles, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 2016. 
Liliane HILAIRE-PEREZ, Fabien SIMON et Marie THEBAUD-SORGER dir., L’Europe des sciences 
et des techniques XVe-XVIIIe siècles. Un dialogue des savoirs, Rennes, 2016. 
Audrey MILLET, Sébastien PAUTET, Sciences et techniques, 1500-1789, documents, Paris, 
Atlande, 2016. Stéphane VAN DAMME, Sciences en société de la Renaissance à nos jours, 
Documentation photographique, n° 8115, 2017. 
Stéphane VAN DAMME (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, vol. 1, Paris, Seuil, 2015. 
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HI06Y080 Histoire de la médecine et de la santé dans l’Europe moderne  
ZANETTI François 
 
 
Mardi  14h00-17h00  579 F HAF 
 
Le cours est une introduction aux sources et aux méthodes de l’histoire sociale et culturelle de la 
médecine et une initiation à la recherche dans ce domaine. 
On brossera un panorama des thèmes majeurs explorés par l’historiographie récente des savoirs 
médicaux et des pratiques de santé dans l’Europe des XVIe-XVIIIe siècle : savoirs sur le corps, 
maladies et épidémies, santé publique, thérapeutiques, acteurs/trices du soin, professions de 
santé, pratiques de santé, rôle et point de vue des malades et de leur entourage, lieux et objets de 
soin et de traitement. 
Le cours et l’évaluation se fondent sur une initiation à la recherche : constitution de corpus, 
transcription de documents, mini-mémoire. Les documents mobilisés pourront être des 
observations ou des correspondances médicales du XVIIIe siècle. 
 
Bibliographie : 
E. Andretta, Roma medica. Anatomie d’un système médical au XVIe siècle, Rome, EFR, 2011. 
L. Brockliss et C. Jones, The Medical World of Early Modern France, Oxford, Clarendon Press, 
1997. 
A. Corbin, J.-J. Courtine, G. Vigarello, Histoire du corps, t. 1 : « De la Renaissance aux Lumières », 
Paris, Seuil, 2005. 
N. Hanafi, Le Frisson et le baume. Expériences féminines du corps au Siècle des Lumières, 
Rennes, PUR, 2017. 
R. Mandressi, Le regard de l’anatomiste : dissections et invention du corps en Occident, Paris, 
Seuil, 2003. 
S. Pilloud, Les mots du corps : expérience de la maladie dans les lettres de patients à un médecin 
du 18e siècle, Samuel Auguste Tissot, Lausanne, BHMS, 2013. 
 
HI06Y090 Entre la politique et la guerre : une histoire des opérations clandestines 
(États-Unis, XXe-XXIe siècles) 
RIOS-BORDES Alexandre 
 
Qu’est-ce qu’une opération clandestine ? Qui sont les individus et quelles sont les institutions 
chargées de les conduire ? Comment et pourquoi est-elle décidée ? Quelle place ces moyens 
clandestins occupent-ils dès lors dans l’arsenal politique des Etats contemporains ? A la croisée 
de l’histoire des relations internationales, de l’histoire de la guerre et de l’histoire de l’Etat, ce 
cours propose d’explorer, à partir du cas étasunien, l’histoire des opérations couvertes sur un 
long vingtième siècle, en prenant au sérieux l’hypothèse selon laquelle ces opérations sont 
fondamentalement un substitut à l’intervention armée. On s’interrogera, dans une perspective 
comparée, sur la lente structuration des moyens clandestins au sein de l’appareil d’Etat, sur les 
conditions politiques et sociales de leur institutionnalisation au milieu du XXe siècle, sur les 
formes successives de leur mise en œuvre, sur les résistances qu’ils ont suscitées et sur les 
transformations qui en ont résulté. Avec pour point de mire la situation immédiatement 
contemporaine, et cette impression de brouillage croissant, dans le domaine guerrier, entre ce 
qui relève des opérations conventionnelles et ce qui relève d’opérations « spéciales 
», « extraordinaires », « clandestines », dont la « guerre contre le terrorisme » constitue le 
paradigme. Nous travaillerons à partir d’une succession d’études de cas permettant de déployer 
l’écheveau complexe des contextes internationaux, institutionnels et politiques qui président aux 
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décisions et aux mises en œuvre, avec une attention particulière pour les aspects opérationnels, 
et singulièrement les contraintes techniques et pratiques. Les étudiants seront évalués lors de 
deux exercices oraux, un travail sur une source primaire et un bref contrôle des connaissances 
en fin de semestre. Une bonne partie de la documentation primaire et secondaire étant en 
anglais, une maîtrise minimale de cette langue est recommandée. 
 
Références bibliographiques : 
Christopher Andrew, For the President’s Eyes Only: Secret Intelligence and the American 
Presidency from Washington to Bush, New York, HarperCollins, 1995. 
Charles-Philippe David, Au sein de la Maison-Blanche : de Truman à Obama, la formulation 
(imprévisible) de la politique étrangère des Etats-Unis, Paris, Presses de Sciences Po, 3e éd., 
2015. 
Grégoire Chamayou, Théorie du drone, Paris, La fabrique éditions, 2013. 
John Prados, Les guerres secrètes de la CIA : La démocratie clandestine, Paris, Editions du 
Toucan, 2008. Tim Weiner, Des cendres en héritages : une histoire de la CIA, Paris, Tempus 
Perrin, 2011. 
Odd Arne Westad, La guerre froide globale : Le tiers-monde, les Etats-Unis et l’URSS (1945-
1991), Paris, Payot, 2007. 
 
HI06Y100 Paris vu d’en bas. La capitale au prisme du genre et des classes populaires 
(XIXe et XXe siècles) 
ALBERT Anaïs 

Lundi  13h00-16h00  579 F HAF 
 
Ce cours aura pour but de redonner à la capitale française une épaisseur sociale, loin des 
représentations stéréotypées qui la peignent en capitale de l’amour, de la modernité ou même 
du monde. Il propose une histoire par en bas des Parisiens et des Parisiennes des classes 
populaires à l’époque contemporaine pour montrer comment leurs expériences quotidiennes de 
l’espace urbain, largement décriées par les élites, modèlent pourtant profondément la capitale 
et font également son histoire. Chaque séance se concentre sur une thématique ancrée dans 
l’expérience de ces classes populaires urbaines – travailler, survivre, contester, croire, etc. – 
avec l’ambition de replacer ces enjeux dans les grandes transformations sociales et urbaines qui 
marquent la période – haussmannisation de la capitale, industrialisation puis 
désindustrialisation de la ville, vagues d’immigration, contestations politiques et sociales – tout 
en les incarnant dans des exemples précis par l’étude de sources et de travaux d’historien.ne.s et 
de sociologues. L’objectif est de revisiter l’histoire et la sociologie de Paris à l’aune du genre et 
de la classe principalement, mais aussi des autres catégories de la différence : de race, d’âge, de 
sexualité, etc. 
 
Bibliographie indicative : 
Christophe Charle, Paris, "capitales" des XIXe siècles, Paris, Le seuil, 2020. 
Bernard Marchand, Paris, histoire d’une ville, XIXe-XXe siècle, Paris, Le Seuil, 1993. 
Jean-Luc Pinol et Maurice Garden, Atlas des Parisiens, de la Révolution à nos jours, Paris, 
Editions Parigramme/Compagnie parisienne du livre, 2009. 
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HI06Y110 Histoire des révolutions, XVIIIe-XIXe siècle 
DELUERMOZ, Quentin 
 
Ce cours s’intéressera au fait révolutionnaire dans un long XIXe siècle. Relativement délaissé ces 
dernières décennies, les phénomènes insurrectionnels et révolutionnaires font de nouveau 
l’intérêt de l’histoire et des sciences sociales. Il s’agira de retracer les différentes séquences 
révolutionnaires du siècle, d’interroger leurs conditions d’émergence, leurs liens, leurs 
protagonistes et leurs effets. Une attention particulière sera apportée à l’expérience 
révolutionnaire, à sa dynamique et à la manière dont elle modifie les manières de percevoir 
l’individu, le politique, la violence ou l’histoire. Quoique centré sur les sociétés européennes, le 
cours abordera également les connexions entre ces processus révolutionnaires, ainsi que leur 
insertion dans un cadre impérial et global. Il sera alors possible de mieux comprendre la notion 
de « révolution » telle qu’elle se forge au cours de ce siècle, et d’interroger l’idée de « modernité 
» et celle d’un rapport au temps « moderne » auquel elle reste associée. 
 
Bibliographie 
David Armitage and Sanjay Subrahmanyam (eds.), The Age of Revolutions in Global Context, c. 
1760-1840, New York, Palgrave Macmillan, 2010. 
Louis Hincker, Citoyens-combattants à Paris (1848-1851), Villeneuve d’Asq, Presses 
universitaires du Septentrion, 2008. 
Mark Traugott, The insurgent barricade, Berkeley/Los Angeles/ London, University of California 
Press, 2010. Clément Thibaud, « Pour une histoire polycentrique des républicanismes 
atlantiques (années 1770 – années 1880) », Revue d’histoire du XIXe siècle, 56 | 2018, 151-170. 
 
HI06Y120 Histoire politique des Etats d’Asie du Sud  
BENTZ Anne-Sophie 

Jeudi  13h00-16h00  578 FHAF 
 
Le cours propose aux étudiants de licence une étude de l’évolution contemporaine des États 
d’Asie du Sud (de l’Afghanistan au Sri Lanka, avec un intérêt tout particulier pour les États qui 
forment le cœur de l’Asie du Sud, soit l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh): événements majeurs, 
changements politiques et transformations économiques, sociales et culturelles depuis les 
indépendances. L’accent sera mis sur les processus de maintien ou de délitement de la 
démocratie, les conflits intérieurs et frontaliers, les migrations intra-régionales, ainsi que sur les 
relations internationales des différents États de la région. 
 
Suggestions de lecture: 
S. Bose et A. Jalal, Modern South Asia: History, Culture, Political Economy, Londres, Routledge, 
2011 [3e edition]. 
Ch. Jaffrelot (dir.), L’Inde contemporaine de 1950 à nos jours, Paris, Fayard, 2006 [première et 
deuxième partie]. 
Ch. Jaffrelot (dir.), Le Pakistan, Paris, Fayard, 2000 [première et deuxième partie]. 
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HI06Y140 Histoire du Moyen-Orient 
 
Jeudi  13h00-16h00  579 F HAF 
 
Depuis l’avènement de la question d’Orient en 1774 jusqu’à sa résolution en 1922 lors de la 
chute de l’Empire ottoman, les puissances européennes ont réduit le Moyen-Orient à sa 
dimension géopolitique. De « l’homme malade de l’Europe » à l’« Orient compliqué », cet espace 
a été appréhendé de l’extérieur. Ce cours vise à montrer, d’une part, que les trajectoires des 
sociétés du Moyen-Orient contemporain, aussi diverses soient-elles, conservent les marques de 
leurs passés, d’autre part, que les quinze pays qui composent cette région complexe, polarisée et 
en mutation rapide depuis plus d’un siècle, ont développé leurs propres modèles et leur voie 
d’accès à la modernité politique et sociale. La fin de l’Empire ottoman, la formation de la Turquie 
et de l’Iran, la naissance d’un monde arabe multipolaire et hiérarchisé à partir de 1918 puis la 
création de l’État d’Israël en 1948 ont forgé le Moyen-Orient actuel. Ce cours visera à l’établir au 
moyen de fiches de synthèse et d’exposés, associant l’observation politique à l’étude des 
sociétés, des économies et des cultures. 
 
Suggestions de lecture : 
Bouquet, O., Pétriat, Ph., Vermeren, P., Histoire du Moyen-Orient, de l’Empire ottoman à nos 
jours, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016. 
 
HI06Y130 Empires, impérialismes et « soft power » en Asie (XVIe -XXe siècle) 
TRAN Claire 
 
Jeudi  13h00-16h00  579 F HAF 
 
Le cours se propose d’étudier l’Asie depuis l’époque moderne au XXe siècle sous l’angle des 
empires et des impérialismes. Il évoquera les transformations (économiques, sociales, 
politiques et culturelles) des Etats et des sociétés d’Asie face au mouvement d’expansion 
commerciale des puissances occidentales puis le siècle des impérialismes conduisant au partage 
de l’Asie par les grandes puissances aux XIXe - XXe siècle (y compris le Japon). La circulation des 
idées et des hommes et l’importance des conflits mondiaux du XXe siècle dans la critique de 
l’impérialisme et l’ébranlement des empires seront mis en évidence. De même que les nouvelles 
formes d’impérialisme pendant et après la guerre froide et l’émergence du concept de soft 
power. Ce cours entend montrer combien l’expérience impériale et les luttes anticoloniales ont 
marqué la construction des Etats modernes en Asie et les marquent encore jusqu’à aujourd’hui. 
 
Bibliographie : 
Henry Laurens, L'empire et ses ennemis. La question impériale dans l'histoire, Paris, Éditions du 
Seuil, 2009. Pike Francis, Empires at War A short History of Modern Asia since World War II, 
Londres, LB Tauris, 2011. Reid Antony, Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in 
Southeast Asia, Cambridge, Cambridge Univ Press, 2010. 
Rotermund Hartmut O (sous la direction), L’Asie orientale et méridionale aux XIX et XX e siècle : 
Chine, Corée, Japon, Asie du Sud-Est, Inde, Paris, PUF, 1999. 
Subrahmanynam Sanjay, L’empire portugais d’Asie (1500 -1700), Paris, Ed Points, 1993/ 2013. 
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HI06Y070 Ordres et désordres urbains en France, 1515-1815. 
 
CMTD  Jeanne-Laure LE QUANG Mercredi 9h00-12h00  579 F HAF 
 

HI06Y220 Santé, médecine et psychiatrie (Europe et colonies, XIXe-XXe siècles)
  
CMTD  Anatole LE BRAS  Lundi  13h00-16h00  578 F HAF 
 
 
HI05Y100 Identités de sexe/genre et sexualités (XVIIIe s.-XXIe s.).  
 
CMTD  Gabrielle Houbre  Lundi  10h00-13h00  579 F HAF 
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HISTOIRE DE L’ART  

EDUCO  

 

MUSEES ET CULTURE MATERIELLE 

Professeur Samuelle Carlson 

 

Lundi   12.30 – 15.30 

 

 

 

Ce cours propose une initiation à la muséographie entendue comme forme d’écriture. A la façon d’un texte, 
une exposition peut être déconstruite, analysée et ses parti-pris décelés. Le but est d’encourager les 
étudiants à développer un regard critique envers les mises en exposition de musées qui, comme d’autres 
médias, produisent des effets spécifiques en usant de moyens précis.  

 

Sous la forme des intitulés suivants :  

Exposer l’Histoire 

Exposer les traditions vivantes et évanescentes 

Exposer l’art contemporain 

Exposer la diversité des cultures 

 

Ce cours questionne différentes approches et types d’objets qui seront illustrés par des exemples concrets 
(le Mémorial de Caen, le Centre Pompidou, le musée du Quai Branly, entre autres). En parallèle, ces thèmes 
permettront une ouverture des élèves à certaines méthodes clés du structuralisme, de la sémiologie ou 
d’études récentes menées en anthropologie de l’objet. 
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PARIS I – L1, L2 

Pour vérifier les horaires et les salles des TD, allez au secrétariat :  
 
Secrétariat d’Histoire de l’Art – L1 et L2 
Bureau B701 
90, rue de Tolbiac 
75013 Paris 
Courriel : art1@univ-paris1.fr 
 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30, le vendredi 
de 9h30 à 12h30. 
 
Attention : Tous ces cours sont composés d’un cours magistral et d’un TD (Travaux 
Dirigés). 

LICENCE 1 

 

ARCHEOLOGIE PROTOHISTORIQUE 
  
Responsables : Françoise BOSTYN, Sophie KRAUSZ et Pascal RUBY, 
Le cours aborde l'apparition en Europe des premières sociétés agricoles (Néolithique et 
Chalcolithique – du VIe au IIIe millénaire avant notre ère), et leur évolution vers des sociétés 
plus complexes (Age du Bronze et du Fer – du IIIe au Ier millénaire avant notre ère). Une 
présentation des principaux traits culturels (habitat, pratiques funéraires, production matérielle, 
etc.) des sociétés protohistoriques sera proposée, dans un cadre chronologique et 
environnemental précis. On donnera aussi une initiation aux méthodes de recherches 
protohistoriques, de la production des données (prospections, fouilles, analyses...) à leur 
interprétation. 
 
ARCHEOLOGIE ET ART GREC 
 
Responsable : 
Le cours propose un panorama de la civilisation grecque de la période géométrique (VIIIe s. av. 
J.‐C.) à la période classique (Ve‐IVe s. av. J.‐C.), en prenant appui sur la culture matérielle et la 
production artistique des cités, principalement de la Grèce égéenne. Les TD visent à l'acquisition 
de la méthodologie et du vocabulaire indispensables pour le commentaire d'œuvres et de 
documents archéologiques de natures variées (architecture, sculpture, céramique, vestiges 
funéraires). 
 
ARCHEOLOGIE ET ART DE L’ORIENT ANCIEN 
 
Responsable Pascal BUTTERLIN 
DU VILLAGE AUX EMPIRES, ARCHEOLOGIES ORIENTALES 
Le cours et le TD constituent une initiation aux enjeux contemporains de l’archéologie orientale. 
Le cours abordera les mécanismes sociaux, économiques et culturels d’un monde en mutation. 
Ainsi seront présentées les principaux concepts et les grandes étapes d’une région clé de 
l’histoire : la sédentarisation, la domestication des animaux et des plantes, les cultures 
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villageoises, les premières villes et l’apparition de l’écriture, les royaumes mésopotamiens aux 
époques sumérienne, akkadienne et amorrite, et enfin les grands Empires assyriens et 
babyloniens. En TD, des analyses de sites, de monuments et d’œuvres d’arts viendront illustrer 
le cours et permettront d’approcher des éléments variés des civilisations orientales. 
 
ART MEDIEVAL 
 
Responsable : Anne‐Orange POILPRE 
Cette initiation à l’histoire de l’art au Moyen âge traitera de l’architecture, des arts 
monumentaux et des arts précieux selon un parcours chronologique. On s’attachera à 
caractériser et contextualiser les différentes phases chronologiques qui marquent une période 
allant du Ve au XIIIe siècle en Europe, afin de dresser un panorama cohérent des grandes 
questions artistiques propres à cette époque. 
 
ART CONTEMPORAIN (XXE  SIECLE) 
 
Responsable : Pascal ROUSSEAU 
DE L’IMPRESSIONNISME AU POP ART (1860/1956) 
Ce cours propose d'acquérir une connaissance générale de l'art du XXe siècle, un siècle de 
modernité de 1860 aux années 1960, de l’impressionnisme au pop art, principalement en 
Europe et aux Etats‐Unis. 
 
HISTOIRE DU CINEMA 1 (DES ORIGINES AUX ANNEES 1950) 
 
Responsable : Ania SZCZEPANSKA 
DU PRE‐CINEMA AUX ANNEES 1940 
Ce cours constitue une initiation à l'histoire du cinéma, du pré‐cinéma aux années 1940. Ce 
parcours permettra d'aborder la naissance du cinématographe, l'institutionnalisation du 
cinéma, la fondation d'Hollywood et le développement des "écoles nationales" spécifiques en 
Europe et en URSS. Il s'agira d'aborder dans un même mouvement les aspects esthétiques, 
économiques et sociaux du cinéma. En L2, un second cours poursuit ce panorama, des années 
cinquante à nos jours. 
Attention : l'analyse filmique à proprement parler commence en L2. 
 

LICENCE 2 

 
ART ET ARCHEOLOGIE DE L’ESPACE PACIFIQUE NORD‐SUD 
 
Responsables : Claire ALIX et Emilie NOLET 
 
Les sociétés qui se sont épanouies sur les îles et sur les marges côtières de l’Océan Pacifique ont 
développé des formes culturelles originales, mais très inégalement connues en Europe. Ce 
nouveau cours s’attachera aux cas de l’Océanie et de l’extrémité nord‐occidentale de l’Amérique 
du Nord. Nous examinerons les principales caractéristiques des arts, des sociétés et de 
l’archéologie dans chacune de ces deux aires culturelles, tout en réfléchissant à des thèmes 
transversaux : par exemple la gestion des contraintes environnementales, les enjeux 
sociopolitiques associés aux patrimoines matériels et immatériels, la place des savoirs 
traditionnels et le rôle de l’ethnoarchéologie, l’histoire des collectes d’objets et la formation d’un 
« imaginaire exotique », etc. 
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ARCHEOLOGIE ET ART DE LA GAULE ROMAINE 
 
Responsable : Laure LAÜT 
Le cours présente tout d’abord le développement du réseau des agglomérations et des voies de 
circulation dans les provinces de Gaule romaine (Narbonnaise, Aquitaine, Lyonnaise, Belgique). 
Différentes thématiques sont ensuite abordées, qui permettent de cerner les principales 
caractéristiques du monde gallo‐romain : lieux de culte, édifices de spectacle, thermes et 
aqueducs, artisanat, habitat, décors des espaces publics et privés, nécropoles, dynamiques de 
peuplement et relations villes/campagnes. 
  
ARCHEOLOGIE ET ART ISLAMIQUES 
 
Responsable : Jean‐Pierre VAN STAEVEL 
INTRODUCTION AUX ARTS ET A L’ARCHEOLOGIE DES PAYS D’ISLAM 
Après une introduction générale portant sur les conditions de l’avènement d’une nouvelle 
religion monothéiste dans le Proche‐Orient du début du VIIe siècle, le cours s’attachera plus 
particulièrement à présenter l’évolution de l’architecture islamique et du décor architectural 
durant l’époque médiévale et moderne. Cette étude permettra d’inscrire dans la longue durée un 
questionnement sur les modalités d’émergence, durant les premiers siècles, d’une société et d’un 
art à proprement parler « islamiques », et sur la pluralité de ses expressions visuelles 
ultérieures. Les TD proposeront quant à eux un aperçu de la richesse des arts mobiliers en terre 
d’Islam. 
 
ARCHEOLOGIE MEDIEVALE ET MODERNE 
 
Responsable : Danielle ARRIBET‐DEROIN 
Le cours traite des principaux aspects du cadre de vie et de l’environnement matériel des 
hommes et des femmes, au Moyen Âge et à l’époque moderne. Sont étudiées, de manière 
thématique, leurs manières de vivre et les réponses apportées à la satisfaction de leurs 
principaux besoins (s’alimenter, se loger, se vêtir, se déplacer, etc.), incluant les activités telles 
que l’agriculture et l’artisanat. Une attention particulière est accordée à l’apport des différentes 
sources (y compris écrites et figurées), qui fournissent les documents étudiés en TD. 
ART MODERNE XVIIE‐XVIIIE SIECLES 
Responsable : Michel WEEMANS 
 
INITIATION A L’ART DES PAYS BAS (XVE XVIIE SIECLES) 
 
Ce cours d’initiation à l’art des Pays‐Bas aux XVIème et XVIIème siècles sera organisé autour de 
plusieurs thématiques : l’impact des mouvements et des conflits religieux sur la production 
artistique, l’expansion de grands centres économiques et artistiques comme Anvers et 
Amsterdam, le développement de nouveaux genres (le paysage, la nature morte, les scènes de 
genres), l’essor de l’imprimerie et de la gravure, l’intensification des échanges et voyages des 
artistes à travers l’Europe. Nous évoquerons les contributions d’artistes majeurs tels que Jérôme 
Bosch, Pieter Bruegel, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, ainsi que de nombreux autres. 
Une importance particulière sera accordée à l’analyse stylistique et iconographique détaillée des 
œuvres. 
 
  



 

EDUCO Printemps 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

H
is

to
ir

e 
d

e 
l’

ar
t 

140 

 

ARCHITECTURE DES TEMPS MODERNES (2) 
 
Responsable : Jean‐Philippe GARRIC 
Fondé sur la présentation de l'architecture de la Renaissance italienne, de Brunelleschi à Michel‐
Ange, ce cours se propose tout à la fois de livrer une présentation synthétique des principales 
réalisations architecturales et des principales théories de ce moment clé, à la fois de donner aux 
étudiants les bases de la culture classique qui se met alors en place dans ce domaine et qui 
irrigue ensuite toute l'histoire de l'architecture occidentale jusqu'à nos jours. 
 
ARCHITECTURE DU XXE SIECLE (1) 
 
Responsable : Éléonore MARANTZ 
EXPERIENCES DE LA MODERNITE, DE L’ART NOUVEAU AU MOUVEMENT MODERNE (1890‐
1939) 
Donnant les clés nécessaires à la connaissance et à l’analyse de la production architecturale et 
urbaine de la première moitié du XXe siècle, cet enseignement met en évidence les principales 
pratiques à l’œuvre dans le monde occidental entre 1890 et la fin des années 1930, de la 
naissance de l’Art nouveau à l’épanouissement du Mouvement moderne. L’étude des architectes, 
mouvements et édifices considérés comme représentatifs de l’émergence et du développement 
d’une certaine modernité en architecture permettra d’interroger ce concept. 
 
HISTOIRE DU CINEMA 2 : DE LA NOUVELLE VAGUE A AUJOURD’HUI  
 
Responsable : Agnès DEVICTOR 
Ce cours est une initiation à une histoire générale du cinéma depuis la Nouvelle Vague jusqu’aux 
années 2000. Après l'étude de l’évolution d’un cinéma moderne, de la France à Hollywood en 
passant par le Japon, le Brésil ou l’Union Soviétique, il s’attache dans une deuxième partie à 
l’émergence de « cinémas de la contestation » à partir du milieu des années 1960, et s’achève 
par l’étude de deux géants du cinéma du XXe et du XXIe siècle en Asie : la Chine et l’Inde. 
  
HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE 

Responsable : Eléonore CHALLINE 
LE PREMIER XXE SIECLE (DES ANNEES 1900 AUX ANNEES 1950) 
Ce cours d’initiation à l’histoire de la photographie du premier XXe siècle vise à familiariser les 
étudiants avec les enjeux de la photographie des années 1900 aux années 1950. Il donnera les 
clefs pour comprendre les pratiques photographiques (amateur, professionnelle) mais aussi les 
principaux mouvements et courants esthétiques (Pictorialisme, Straight Photography, Nouvelle 
Objectivité, Nouvelle Vision, etc.). La question des modernités photographiques sera l’un des fils 
rouges de cet enseignement 
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PARIS I – L3 

 

Pour consulter les horaires et les salles des TD allez au secrétariat : 
 
Bureau 102 
3, rue Michelet 
75006 Paris 
Ouvert du lundi au vendredi : 9h30-12h /  14h-16h. 
Courriel : l3ufr03@univ-paris1.fr 
 
Attention : Ces cours sont composés d’un cours magistral et d’un TD (Travaux Dirigés).  

LICENCE 3 

 

PREMIERES SOCIETES HUMAINES ; GEOLOGIE ET ENVIRONNEMENTS QUATERNAIRES 
 
Responsable : Roxane ROCCA 
Le cours porte sur les premières sociétés humaines de la préhistoire sur tous les continents 
depuis l’apparition des humains en Afrique. L’accent sera mis sur la très longue histoire des 
techniques et l’on s’interrogera sur les paramètres biologiques dans cette évolution. Les TD 
porteront sur les méthodes permettant d’étudier ces premières sociétés dans leur contexte 
chronologique et environnemental. 
 
LA PIERRE TAILLEE : TECHNIQUES PREHISTORIQUES 
 
Responsable : Roxane ROCCA 
Cet enseignement s’adresse à tous les archéologues qui veulent se former à la reconnaissance et 
à l’analyse des outillages en pierre taillée qui ont accompagné́ l’Homme jusqu’aux âges des 
métaux. Nous aborderons les différents modes de fabrication de ces outils, ainsi que les 
méthodes dont nous disposons pour les reconstituer. 
Le TD permettra d’aborder de façon concrète tout le potentiel de la technologie lithique, à 
travers une confrontation avec du matériel archéologique et de la taille expérimentale. 
 
PREHISTOIRE DE L’EUROPE : ART ET SOCIETES 
 
Responsables : Boris VALENTIN et Catherine SCHWAB 
Cet enseignement concerne l’art des sociétés préhistoriques, l’une de leurs expressions les plus 
remarquables étant donné la portée symbolique et spirituelle des œuvres (abstraites et 
figuratives, humaines et surtout animalières). Les cours traitent d’une des deux formes de 
création symbolique pendant le Paléolithique récent, celle sur les objets (instruments ornés, 
statuettes, pierres gravées, etc. ). L’accent est mis sur les thèmes, les styles et les techniques. Les 
TD replacent ces œuvres dans le contexte des différents courants culturels qui traversent 
l’Europe entre 40 et 10 000 avant notre ère. 
Pour les étudiants qui choisissent ce cours en UE fondamentale 3 (uniquement CM) : Attention à 
l’alternance irrégulière entre CM et TD. Se renseigner auprès des responsables de cet 
enseignement 
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NEOLITHIQUE ET CHALCOLITHIQUE DE LA FRANCE 

 
Responsable : Françoise BOSTYN 
Le territoire français témoigne d’une séquence Néolithique/Chalcolithique particulièrement 
riche et complexe, dont notre vision est constamment renouvelée par les résultats de 
l’archéologie préventive. Parmi les différents aspects traités, on notera le processus de 
néolithisation, l’émergence du monumentalisme funéraire au Ve millénaire, et les 
transformations diverses du IIIe millénaire (métallurgie du cuivre, céramique campaniforme 
etc.). Le TD permet d’aborder des questions méthodologiques (typologie et technologie des 
différentes catégories de mobilier, études paléoenvironnementales, archéologie funéraire…) et 
d’analyser les sites clés. 
  
LES AGES DU BRONZE ET DU FER EN FRANCE 
 
Responsables : Sophie KRAUSZ et Pascal RUBY 
L’enseignement présente les connaissances sur la période durant laquelle s’installent, puis 
dominent la métallurgie du bronze (2200‐ 800 av. n. è. environ), puis celle du fer (800‐25 av. n.è. 
environ) en France. Le cours procède de synthèses régionales, aborde les grandes questions sur 
l’organisation des sociétés et expose les principales interprétations proposées. Les TD insistent 
davantage sur des sites représentatifs (sites d’habitat, lieux funéraires, sanctuaires et dépôts 
non funéraires), des problématiques spécifiques (les mines d’or, le sel protohistorique, etc.) et 
les méthodes mises en œuvre pour leur étude dans le cadre de la France. 
 
LE MONDE EGEEN AU BRONZE RECENT 
 
Responsables : Odysseas BOITTE et Russell WEBB 
Le cours présente la civilisation mycénienne qui se développe entre 1600 et 1100 av. n. è. dans 
le bassin égéen. Prenant appui sur le renouvellement récent des données, on s’intéressera à 
l’émergence des royaumes mycéniens et à leur riche culture matérielle (artisanat, architecture, 
pratiques funéraires, iconographie) ; on apportera ainsi un éclairage sur les sociétés égéennes 
du Bronze récent et les échanges développés à l’échelle du bassin méditerranéen. Le cours 
abordera enfin la chute des palais et la fin de l’âge du Bronze. 
 
MEDITERRANEE GRECQUE 2 : GRECE D’OCCIDENT 
 
Responsables du CM : Vincenzo CAPOZZOLI (UFR 03) et Lucia ROSSI (UFR 09) Responsable du 
TD : Hélène PROVAIN 
NOURRIR LES LES HOMMES DANS LE MONDE GREC. ÉCONOMIE, PRODUCTION ET 
CONSOMMATION (VIII‐IER S. AV. J.‐C.) 
Le cours traite d’une question très simple et souvent négligée dans les recherches menées dans 
le cadre de la mobilité antique : le rapport entre les Grecs et la terre, en tant qu’espace juridique, 
espace de vie, de production, d’échange, depuis l’époque de l’apoikismos (la « colonisation ») au 
VIIIe siècle av. J.‐C. jusqu’à la fin de la période hellénistique. Par le biais d’une analyse croisée 
d’archéologie et histoire, à savoir de culture matérielle et sources écrites (notamment textes 
littéraires, inscriptions et papyrus en grec ancien), nous questionneront les modes de 
production agraire, les espèces produites et consommées, etc. afin de comprendre les modalités 
de l’adaptation des Grecs au nouvel environnement. 
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MEDITERRANEE ROMAINE 2 : LES PROVINCES ORIENTALES 
 
Responsable : Gaëlle TALLET 
VILLES CARAVANIERES, VILLES DU DESERT DANS L’ORIENT HELLENISTIQUE ET ROMAIN 
Le cours propose une analyse de l’urbanisme de l’Orient hellénistique et surtout romain au 
contact avec le réseau des itinéraires commerciaux et caravaniers qui maillent ces espaces. Il 
interroge le concept de « ville caravanière » au travers de sites aussi divers et célèbres que Pétra, 
Doura Europos ou Bosra, en élargissant la réflexion aux espaces égyptiens et nubiens, au sud de 
la péninsule arabique et aux marges de l’Asie centrale. Le cours est complété par des travaux 
dirigés portant sur des études de sites, de monuments et de mobilier. 
 
LA GAULE DANS L’ANTIQUITE TARDIVE 
 
Responsable : Laure LAÜT 
Le cours prolonge la réflexion lancée dans l'U.E. du semestre 5 (La Gaule au Haut‐Empire). Il 
présente les transformations de l’espace urbain et de l’espace rural en Gaule romaine, entre le 
IIIèmeet le Vèmes. apr. J.C. Différents aspects de ces évolutions sont abordés : les enceintes 
urbaines, les nouvelles capitales impériales, les installations militaires, l’occupation des 
campagnes et les formes de l’habitat rural, les cultes et pratiques funéraires, mais aussi les 
productions, les activités commerciales et la situation économique de la Gaule pendant 
l’Antiquité tardive. Il est recommandé d’aborder ce cours en ayant préalablement suivi celui du 
semestre 5 (Gaule au Haut‐Empire). 
 
ARCHEOLOGIE DES TECHNIQUES MEDIEVALES ET MODERNES 
 
Responsable : Danielle ARRIBET‐DEROIN 
Le cours traite des temps forts de l’évolution des principales techniques à l’époque médiévale et 
moderne : maîtrise des cours d’eau et emploi de l’énergie hydraulique, utilisation du feu à des 
fins industrielles, etc. Les différentes chaînes opératoires de fabrication seront étudiées, depuis 
la matière première jusqu’au produit fini : arts du feu (céramique, verrerie, métallurgie), 
artisanats (textile, cuir, papier, bois), matériaux de construction (pierre, bois), construction 
navale. 
 
LES MONDES SCANDINAVES ET L’EUROPE (200‐1250 ENV.) 
 
Responsable : Anne NISSEN 
Les raids vikings et les installations scandinaves ont durablement marqué le patrimoine culturel 
et l’imaginaire historique de nombreuses régions européennes. Le cours étudie l’évolution des 
sociétés scandinaves et la nature de leurs relations avec l’Europe avant et après l’époque viking. 
Avant 700, des objets de prestige témoignent des relations lointaines des élites scandinaves. 
Après 700, le commerce s’intensifie et inclut des objets domestiques. Au cours des Xe‐XIe s., les 
Scandinaves adoptent la religion chrétienne, et avec elle, l’écriture latine, une nouvelle culture 
matérielle et une architecture en pierre. 
 
ARCHEOLOGIE BYZANTINE 

Responsable : Dominique PIERI 
LE PROCHE‐ORIENT PROTOBYZANTIN 
Ce cours, essentiellement fondé sur l’acquis des recherches récentes, aborde l’ensemble des 
principaux thèmes archéologiques dans les régions du Levant et de la Palestine (Syrie, Liban, 
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Jordanie, Cisjordanie et Israël). L’accent sera mis sur les transformations du monde romain 
oriental entre le IVe et le VIIe s. apr. J.‐C. au travers de l’organisation territoriale (villes et 
campagnes), de l’architecture religieuse (églises, basiliques, monastères, sanctuaires), de 
l’artisanat (métaux, tissus, ivoires, verrerie) et de la production agricole (pressoirs, céramiques, 
amphores, circuits commerciaux). 
 
ARCHEOLOGIE DU PROCHE‐ORIENT 2 
 
Responsable : Pascal BUTTERLIN 
SOUS LE JOUG D’ASSHUR OU DE MARDUK : UNE ARCHEOLOGIE DES PAYSAGES IMPERIAUX AU 
PROCHE –ORIENT ANCIEN (1300‐539 AV. N. E.) 
L'objectif de ce cours est de percevoir comment le développement des empires universalistes au 
tournant du II e et du I er millénaire avant notre ère a eu une influence sur les sociétés du 
Proche‐Orient ancien. On verra toutes les dimensions de cette mutation, qui ne se limite pas au 
développement de quelques capitales impériales mais correspond à la création de véritables 
paysages impériaux, ainsi qu'à de complexes relations culturelles entre intégration, 
acculturation ou phénomènes de résistances. 
 
ART ET ARCHEOLOGIE DE LA CORDILLIERE DES ANDES, DE LA PREHISTOIRE AUX 
INCAS 
 
Responsable : Romuald HOUSSE 
Ce cours s’inscrit comme un complément, pour l’aire andine, à celui consacré, au semestre 5, à la 
Mésoamérique. Il vise à approfondir les données très générales relatives aux grandes cultures 
Chavin, Tiwanaku, Wari et Inca acquises en L2, en abordant cette fois des sociétés périphériques 
un peu mieux connues, comme les Moche, Nazca, Lima, Chancay, Chachapoya… au travers de 
leurs principales manifestations matérielles et artistiques. Les TD permettront de traiter 
également certains aspects inhérents à cette discipline comme l’utilisation des sources ethno‐
historiques. 
 
PREHISTOIRE, ARCHEOLOGIE ET ARTS ANCIENS DE L’AFRIQUE 
 
Responsable : Emmanuelle HONORE 
Le cours offre les clés pour approfondir l’exploration des principaux complexes archéologiques 
qui se sont développés sur le continent africain depuis l’émergence d’Homo Sapiens. Chaque 
séance est l’occasion d’aborder des aspects méthodologiques liés aux terrains, aux matériaux et 
à leur interprétation. Les phénomènes de contacts et échanges à longue distance telles, par 
exemple, la diffusion du pastoralisme et l’expansion bantoue sont l’occasion de remettre en 
perspective les débats qui animent actuellement la discipline 
  
ART ET ARCHEOLOGIE DE L’OCEANIE 

 
Responsable : Émilie NOLET 
Après une présentation des milieux insulaires et des aires culturelles d’Océanie, le cours 
abordera les grandes problématiques de la recherche archéologique dans cette région du 
monde : le premier peuplement du continent Sahul, la civilisation Lapita, le peuplement de 
l’«Océanie lointaine », la navigation pré‐européenne, la reconstitution des religions anciennes, 
etc. Les TD apporteront des éclairages complémentaires, sur des thèmes comme : les collectes et 
la représentation en musée des objets d’Océanie, l’usage des traditions orales et des sources 
historiques, la démarche ethnoarchéologique. 
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ART DE LA ROME ANTIQUE 
 
Responsable : Olivier de CAZANOVE 
Ce cours est plus particulièrement consacré aux premières manifestations de l’art et de 
l’artisanat italiques, étrusques et latins, qui précèdent et éclairent les œuvres du dernier siècle 
de la République romaine. Alors qu’une vision dépassée de l’histoire de l’art a longtemps fait 
débuter l’« art romain » au IIe ou au Ier s. av. J.‐C., l’accroissement de nos connaissances dues aux 
découvertes récentes permet désormais d’envisager dans une toute autre perspective 
monuments et objets d’art en Italie entre la fin du VIe s. et le début du Ier s. av. J.‐C., qui sont les 
bornes chronologiques retenues pour ce cours. 
 
ARTS FIGURES A L’EPOQUE ROMANE 
 
Responsable : Anne‐Orange POILPRE 
ARTS FIGURES A L’EPOQUE ROMANE 
La période des Xe, XIe et XIIe siècles constitue un moment déterminant pour les arts figurés en 
Europe. La production de manuscrits somptuaires, où se déploient de riches programmes 
bibliques et d’imposantes compositions orfévrées, la mise en œuvre d’ensembles peints et 
sculptés au sein des édifices religieux, sont l’expression de l’implication des grands 
commanditaires dans la production artistique et iconographique du temps. Le statut de l’image 
religieuse se transforme, reflet des mutations historiques du temps, en particulier des grandes 
réformes religieuses des XIe et XIIe siècles. 
 
LA DEMEURE MEDIEVALE 
 
Responsable : Florence JOURNOT 
Ce cours portera sur l’architecture domestique médiévale, qui fait l’objet aujourd’hui d’une 
attention soutenue de la part des promoteurs du « patrimoine » (valorisation des centres 
urbains). Une méthodologie sera explorée, qui passera par une analyse des principes techniques 
et esthétiques. L’iconographie sculptée affichée sur rue par le milieu laïc sera tout 
particulièrement évoquée. 
  
ARTS MONUMENTAUX DANS LE MONDE BYZANTIN 
 
A travers l’étude de monuments représentatifs, appartenant à l’époque médio‐byzantine, sont 
analysés les relations entre architecture, décor et liturgie ; l’évolution des programmes 
iconographiques et les tendances stylistiques ; le rôle des commanditaires et la réception des 
oeuvres. On prend pour objet d’étude les décors en mosaïque des fondations monastiques du XIe 
siècle en Grèce, puis la peinture monumentale du XIIe siècle en Macédoine, à Chypre et, en 
dehors de l’empire, en Sicile. 
 
ART ISLAMIQUE 
 
Responsable : Jean Pierre VAN STAEVEL 
ORDRE MONUMENTAL ET POLITIQUE EDILITAIRE DANS LE MONDE ISLAMIQUE DES XIE‐XIIIE 
SIECLES 
Depuis le XIe siècle, des pouvoirs non arabes, turcs au Moyen‐ et au Proche‐Orient, berbères 
dans le bassin occidental de la Méditerranée, s’affirment au détriment de l’ordre ancien, né des 
grandes conquêtes arabes et de l’instauration de l’Empire abbasside. Ce véritable « Moyen Âge » 
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islamique connaît un profond renouvellement de ses expressions artistiques, dont le volet 
monumental constituera l’objet principal du cours. Celui‐ci s’efforcera notamment de mettre en 
lumière la conception du pouvoir et les intentions politiques qui élaborent alors, de 
l’Afghanistan à la péninsule Ibérique, une nouvelle grammaire des formes et des espaces. Les TD 
porteront quant à eux sur les diverses expressions des arts mobiliers durant la même période. 
 
XVIe SIECLE ITALIEN 
 
Responsable : Philippe MOREL 
L’ART RELIGIEUX EN TEMPS DE CRISE EN ITALIE AU XVIE SIECLE 
Peinture et crise religieuse en Italie au XVIe siècle. 
Ce cours abordera la production artistique religieuse selon une approche essentiellement 
thématique, en privilégiant les questions relatives à la dimension visionnaire des images, à leur 
rapport à l’incarnation, à leur fonction d’intercession et à leur valeur eucharistique, avec une 
attention particulière à la manière selon laquelle les artistes italiens ont réagi ou répondu à la 
crise religieuse qui voit principalement le jour avec Luther. Les œuvres étudiées appartiendront 
aussi bien, dans leur contexte de création, à l’Italie centrale qu’à l’Italie septentrionale, de Rome 
à Venise, en passant par Florence, l’Émilie et la Lombardie. 
 
XVIIe SIECLE : ART FLAMAND ET HOLLANDAIS 
 
Responsable : Michel WEEMANS 
FIGURER LA VISION 
La représentation de « visions » (images mentales, apparitions miraculeuses, manifestations et 
contact avec le divin, images de songes, …) qui occupe une place centrale dans l’art de la 
première modernité, sera envisagée sous ses aspects variés impliquant les relations de l’art avec 
les théories optiques, la théologie, l’exégèse, la mythologie. L’accent sera mis sur les dispositifs 
inventés par les peintres pour signifier les états de vision variés ou opposés (vision 
charnelle/vision spirituelle, aveuglement/discernement,…) et favoriser la réponse méditative 
ou herméneutique du spectateur dévot. 
 
ARTS ET SOCIETE AU XVIIIe SIECLE 
 
Responsable Jean‐François CABESTAN 
ARCHITECTURE ET URBANISME PARISIENS AU SIECLE DES LUMIERES 
Le cours propose une approche documentée notamment par le dessin et par les visites sur place 
de l’histoire architecturale et urbaine de Paris tout au long du 18e siècle. On insistera sur la 
genèse des places royales et sur l’évolution de l’hôtel nobiliaire, témoignages d’une conception 
de la ville et de l’habiter caractéristiques de ce temps. 
 
XIXe SIECLE 
 
Responsable : Pierre WAT 
DEVENIR ARTISTE AU XIX° SIECLE 
Ce cours se propose de parcourir, tant à travers des œuvres visuelles qu’au moyen d’écrits sur 
l’art, le parcours de vie des artistes au XIXème siècle. Seront étudiés des moments clefs de la 
légende de l’artiste telle qu’elle se constitue alors : enfance, vocation, apprentissage, académie, 
voyage, exposition, échec, gloire, postérité… Cette étude vise à la fois à montrer comment la vie 
des artistes devient un motif à part entière, et à mettre en relation ce motif, voire ce mythe, avec 
la réalité sociale et professionnelle de la carrière des artistes. 
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ART ACTUEL 

Responsable : Marcella LISTA 
ART ACTUEL ET GLOBALISATION (DES ANNEES 1990 A AUJOURD’HUI) 
Introduction à l’histoire de l’art du temps présent, ce cours offre des clés de compréhension de 
l’art contemporain au tournant du 21e siècle. Il explore la diversité des pratiques et des 
médiums à l’heure de la mondialisation artistique. 
 
L’ART ALLEMAND AU XXE SIECLE 
 
Responsable : Catherine WERMESTER 
L’ART A L’EPOQUE DE LA REPUBLIQUE DE WEIMAR 
Allemagne : les années noires, tel était le titre de l'exposition consacrée en 2007, au musée 
Maillol, à l'art allemand de la République de Weimar. Or, si cette période s'étendant de 1919 à 
1933 fut effectivement marquée par des crises et une inflation sans précédent, elle fut aussi un 
moment d'extrême fécondité pour la peinture, la photographie, la création industrielle ou encore 
le théâtre. 
 
ARCHITECTURE DU XIXE  SIECLE 
 
Responsable : Jean‐Philippe GARRIC 
PERSPECTIVES CONTEMPORAINES SUR L’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE 
De la fin du XVIIIe siècle à la fin du XXe les tendances contemporaines de l’architecture 
occidentale n’ont cessé de se définir en réécrivant l’histoire de l’architecture. 
De Palladio à la cathédrale gothique, de Sainte‐Sophie de Constantinople au baroque romain, ce 
cours offre une série de perspectives sur les moments clés de l’histoire de l’architecture que se 
sont appropriés les architectes contemporains. 
 
ARTS DECORATIFS, MODE ET DESIGN 
 
Responsable : Sabine LUBLINER‐MATTATIA 
Les arts décoratifs, la mode et le design façonnent notre quotidien, constituent la majorité des 
objets artistiques et sont présents dans les arts visuels (Matisse). Cet enseignement livre les clefs 
fondamentales pour appréhender leur connaissance. Il est indispensable pour l'historien de l'art 
et également pour les métiers de la mode, du luxe et du marché de l'art. Les TD permettent de 
mieux comprendre l'univers des objets d'art et leurs techniques, d'identifier les ornements, leur 
valeur sociale et symbolique, d'assimiler les grands textes sur le domaine. 
 
HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE 
 
Responsable : Michel POIVERT 
CONTRECULTURE DANS LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE 
Depuis l’arrivée de la technologie numérique à la fin du XXe siècle, certains photographes ont 
proposé des alternatives esthétiques au nouveau standard de l’image. L’analogique n’a pas 
disparu mais a pris la forme d’expérimentations artistiques ouvertes à toutes les formes 
d’hybridation. Plus qu’une image, la photographie contemporaine propose des matières, des 
volumes, des substances : cette tangibilité de la photographie est une reconnexion avec la réalité. 
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ARCHITECTURE ACTUELLE 

 
Responsable : Éléonore MARANTZ 
L’ARCHITECTURE DEPUIS 1980 
En proposant une lecture historique de l’architecture des quatre dernières décennies, ce cours 
esquisse une cartographie de l’architecture contemporaine. Construit autour des grandes 
thématiques (Architecture et technologie ; Post‐modernité, néo‐modernité et hyper‐modernité ; 
Contextualisme ; Frugalité et écologie) qui traversent la production architecturale depuis le 
début des années 1980, il invite à envisager l’architecture française à l’aune d’un contexte 
international, de plus en plus globalisé. L’évolution des pratiques et des formes architecturales y 
est abordée chrono‐thématiquement, en lien avec les mutations esthétiques, technologiques et 
les phénomènes socio‐culturels. 
 
INSTITUTIONS DU CINEMA 
 
Responsable : Agnès DEVICTOR 
Les six premières séances du cours sont des CM (de 3 heures) consacrées à la présentation de 
politiques du cinéma en France et à l’étranger et à celles d’institutions du cinéma (notamment 
les festivals). Par la suite, les TD (de 3 heures) visent à l’apprentissage de techniques d’analyse 
de documents professionnels dans le secteur des institutions du cinéma, au perfectionnement 
de capacités rédactionnelles dans un temps imparti et forment aussi à la technique de la note de 
synthèse. 
 
PARCOURS EN ARCHIVES 
 
Responsable : Dimitri VEZYROGLOU 
Après une présentation des enjeux du travail en archives pour une approche historienne du 
cinéma, le cours consistera en une découverte des principales institutions patrimoniales qui 
permettra une initiation des étudiants à la pratique des archives : Archives françaises du Film 
du CNC, Cinémathèque française, Bibliothèque nationale de France, Fondation Jérôme Seydoux‐
Pathé, Institut national de l’Audiovisuel, Établissement de communication et de production 
audiovisuelle de la Défense. 
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LETTRES MODERNES 

EDUCO 

Les corps et la médecine  
 
 Mardi  14.00 – 17.00  Salle TBA 
 
Prof. Kathleen Long 
 
 
La littérature nous offre des perspectives importantes sur la médecine et le corps 
humain, perspectives qui nous aident à voir l’humanité de l’individu qui devient l’objet 
des interventions médicales. La compréhension de cette humanité est souvent le résultat 
d’un langage bien choisi qui constitue une sorte de poétique du corps. Dans ce cours, 
nous examinerons la poétique du corps dans des œuvres littéraires, philosophiques, et 
scientifiques. Par moyen des lectures des œuvres littéraires, nous verrons comment les 
auteurs reprennent et transforment les représentations médicales du corps et de 
l’individu, afin d’évoquer la valeur de ce corps et la complexité de l’expérience humaine 
de ce corps. 
 
Nous lirons aussi cette littérature dans le contexte de l’histoire des normes dans la 
médecine, qui a la capacité de guérir, de transformer, et d’imposer ces normes sur le 
corps. Des prothèses d’Ambroise Paré, créées au seizième siècle, aux théories de la 
médecine formulées par Georges Canguilhem et Michel Foucault, la médecine peut 
guérir ou soigner, ou elle peut corriger ou même détruire (si on pense à l’histoire du rôle 
de la médecine dans les programmes eugéniques). Nous explorerons comment cette 
nature ambivalente de la médecine est évoquée dans les textes littéraires et 
philosophiques. 
 
Nous ferons quelques visites, au Musée de l’Histoire de la Médecine et aux hôpitaux, afin 
de mieux comprendre l’histoire de la médecine en France et les contextes dans lesquels 
ces œuvres étaient écrites. 
  
Chaque semaine, vous aurez à me rendre une réponse d’une page aux textes choisis. 
Vous aurez aussi un projet à compléter à la fin du semestre. 
 
Sélection de textes 
Michel Foucault, “Les corps dociles,” Surveiller et punir 
Albert Camus, La Peste 
Georges Canguilhem, “Examen critique de quelques concepts : du normal, de l’anomalie 
et de a maladie, du normal et de l’expérimental” Le Normal et le Pathologique 
Herculine Barbin, dite Alexina B., ed. Michel Foucault 
Georges Canguilhem, “Maladie, guérison, santé,” Le Normal et le Pathologique 
Élodie Durand, La Parenthèse 
Ambroise Paré, Oeuvres complètes, Le vingttroisième livre, traictant des moyens et 
artifices d’adjouster ce qui défaut naturellement ou par accident  (Sélections) 
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Anne-Marie Alonzo, L’Immobile 
Pierre Ancet, “Corps paralysé, mobilité intérieure et sentiment d’avenir,” L’Esprit 
Créateur, special issue on Disability’s Worldmaking, ed. Tammy Berberi et Jennifer Row, 
vol. 61, no. 4 (2021) 
 
Henri-Jacques Stiker, ch. 8, “La naissance de la réadaptation” et ch. 9, “Pour une nouvelle 
théorie du handicap,” Corps infirmes et sociétés 
Michel Foucault, Les anormaux, séminaires sur la psychanalyse 
Frantz Fanon, Les damnés de la terre (sélections) 
Marie-Célie Agnant, Le Livre d’Emma 
Cae Joseph-Masséna, « Mad Afro-feminist Phonographies as Dis/abled Worldmakings in 
Marie-Célie Agnant’s The Book of Emma 
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PARIS IV – L1-L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat pédagogique L1 
L2 : 
 
Licence 1 : Bureau 327, Anne DESDAMES – Licence 2 : Bureau 328, Leïla HOCINI 
Centre universitaire Malesherbes, 3ème étage 
108 boulevard Malesherbes 
75017 Paris 
Lundi de 14h à 16h30 (fermé le matin) 
Mardi - Mercredi - Jeudi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 16h30 (fermé le mercredi pour la 
L2) 
Vendredi de 9h30 à 12h15 (fermé l’après-midi) (fermé le vendredi pour la L1) 

LICENCE 1 

TBA 

LICENCE 2 

TBA 
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UNIVERSITE PARIS CITE – L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat : 
 
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage - pièce 193 
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
Email : jeremie.serre@u-paris.fr 

 LICENCE 1 

LT22Y010 - Lecture du roman 
 
Gr 1 (Jacques-David Ebguy)  Lundi 9h/12h  HF (Halle aux Farines) s.244 E 
Gr 2 (Laure-Hélène Tron-Ymonet) Mardi 14h/17h HF  s.419 C (4e ét.) 
Gr 3 (Valérie Guiraudon)  Jeudi 9h/12h  HF s.305 B (3e ét.) 
Gr 4 (Gaspard Evette)   Jeudi 12h/15h   HF s.305 B (3e ét.) 
Gr 5 (S. Thorel/G. Evette)  Jeudi 15h/18h   HF s.305 B (3e ét.) 
Gr 6 (Pauline Hachette)  Vendredi 13h/16h HF s.253 E (2e ét.) 
 
Cet enseignement, conçu dans le prolongement d’« Analyse de textes », est centré sur l’étude du 
genre romanesque. 
Œuvres au programme : 
- Honoré de Balzac, Le Colonel Chabert, LGF, Le livre de poche, collection « classiques ». 
- Jean-Paul Sartre, Les Mots, Folio 
 
Il est impératif de vous procurer les éditions indiquées et d’avoir lu la première œuvre au 
programme avant le cours d’introduction de la rentrée de janvier. 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : Exercices effectués dans le cadre du cours (au moins deux : 50 %) et examen 
en fin de semestre (50 %). 
 
LT22Y020 – Histoire littéraire 2 (XVIIIe-XIXe-XXe siècles) 
 
Mardi  18h – 19h30 Amphi 1A L. Marcault/ M. Castro- Mendès /B. Girardot /V. 
Berthelier 
 
Cette série de cours magistraux est organisée en quatre cycles de trois conférences s’attachant 
successivement aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Ces conférences abordent les principaux jalons 
de l’histoire littéraire de chaque époque en replaçant les évolutions formelles et artistiques ainsi 
que les œuvres littéraires marquantes au sein des mutations culturelles, sociales, politiques ou 
philosophiques. 
Une brochure comprenant les documents nécessaires au suivi des conférences sera distribuée 
aux étudiants en début de semestre. 
 
- L. MARCAULT-DEROUARD, Histoire littéraire du XVIIIe siècle 
- M. CASTRO MENDES, Le romantisme et ses contestations au XIXe siècle 
- B. GIRARDOT, Le théâtre au XIXe siècle 
- V. BERTHELIER, Vie littéraire et groupes d’écrivain·e·s au XXe siècle 
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Modalités d’évaluation : 
Un écrit sur table obligatoire en fin de semestre (100%) 
 
LT12Y010 - Histoire de l’Art 

Groupe 1 : Vendredi 9h – 12h 677C (GM) Laurence Gossart 
Groupe 2 : Jeudi 16h – 19h 682 C (GM) Cybill Whalley 
 
GROUPE 1 : Laurence Gossart 
Penser et représenter le végétal de la Renaissance à nos jours  
 
 Groupe 1 : Vendredi 9h – 12h 677C (GM) Laurence Gossart 
 
L'attention toute particulière que nous portons aujourd'hui au vivant, à la nature, à notre milieu 
conduit à resituer celle-ci dans une perspective historique. C'est par la pensée et les 
représentations du végétal dans les champs scientifiques et artistiques que nous aborderons 
l'histoire de son évolution dans notre imaginaire. 
 
Bibliographie : 
 
- Paul Ardenne, Un art écologique : création plasticienne et anthropocène, La Muette - Le 
bord de l'eau, 2019. 
- Emanuele Coccia, La Vie des plantes, une métaphysique du mélange, Paris, Payot, 2016 
- Pierre Hadot, Le voile d'Isis. Essai sur l'histoire de l'idée de nature, Paris, Gallimard, 
2004. 
- Clélia Nau, Feuillages. L'art et les puissances du végétal, Paris, Hazan, 2021. 
  
Modalités de contrôle des connaissances : 
C.C. : DST en 3 heures en milieu de semestre (50%), une analyse d’images (bonus), la note du 
partiel final (50%) 
 
GROUPE 2 : Emmanuelle Guitard  
Images détruites, images interdites 
 

Groupe 2 : Jeudi 16h – 19h 682 C (GM) Cybill Whalley 
 
« Il y a deux sortes de ruines, l’une ouvrage du temps, l’autre ouvrage des hommes » écrit 
Chateaubriand dans le Génie du christianisme, en 1802. Comment l’iconoclasme révolutionnaire 
a-t-il pu à la fois vandaliser les œuvres patrimoniales symboles de la monarchie et encourager 
des institutions muséales dans lesquelles les œuvres sont tout autant conservées que consacrées 
? Entre profanation et adoration, il s’agit d’essayer de 
comprendre la querelle des images, les crises iconoclastes majeures mais aussi le culte des 
ruines qui ne sont pas seulement à l’origine d’une poétique, selon la formule de Diderot, mais au 
cœur d’une réflexion artistique, esthétique et philosophique. 
 
Bibliographie : 
• Catalogue d’exposition, Les villes détruites de Maarten van Heemskerck. Images de 
ruines et conflits religieux dans les Pays-Bas au XVI e siècle, INHA, 2015. 
• Catalogue d’exposition, Hubert Robert, Musée du Louvre, 2016. 
• Catalogue d’exposition, Ruines, Josef Koudelka, BnF, 2020. 
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• Alain Besançon, L’image interdite. Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme, Folio coll. 
Essais, 2000. 
• Emmanuel Fureix (dir.), Iconoclasme et révolutions de 1789 à nos jours, Champ Vallon, 
2014. 
• Michel Makarius, Ruines. Représentations dans l’art de la Renaissance à nos jours, 
Champs arts, n° 657, 2004. 
• Alain Schnapp, Une histoire universelle des ruines. Des origines aux lumières, Paris, 
Seuil, 2020. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
C.C. : DST en 3 heures en milieu de semestre (50%), une analyse d’images (bonus), la note du 
partiel final (50%) 
 
LT22Y050 - Lecture de textes philosophiques 
Un groupe à choisir 
Gr 1 (Pierre Zaoui)  Lundi 9h/11h   HF (Halle aux Farines) s.237 C 
Gr 2 (Christophe Litwin) Mercredi 14h/16h  HF s.234 C (2e ét.) 
Gr 3 (Laurent Zimmermann) Jeudi 16h/18h   HF s.304 B (3e ét.) 
Gr 4 (Pierre Zaoui)  Mercredi 9h/11h  HF s.248 E (2e ét.) 
Gr 5 (Paule Petitier)  Vendredi 13h/15h  HF s.064 E (RDC) 
Gr 6 (Christophe Litwin) Mercredi 10h/12h  HF s.064 E (RDC) 
 
Gr. 1 – P. ZAOUI : Rousseau : Les Confessions, livres I à V.  
 
Gr 1 (Pierre Zaoui)  Lundi 9h/11h   HF (Halle aux Farines) s.237 C 
 
Quel étrange projet que de se peindre soi-même ! S’agit-il de se montrer ou se dissimuler ? de 
s’exposer ou de se défendre ? de se retrouver ou de se perdre ? de se distinguer ou de se fondre 
dans l’humaine condition ? Et quels bénéfices peut donc y trouver la philosophie ? La lecture des 
premiers livres des Confessions de Rousseau devraient nous aider à répondre à quelques unes 
de ces questions. 
Une bibliographie sera donnée au premier cours. 
 
Gr. 2 – C. LITWIN : Le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes de Rousseau 
 
Gr 2 (Christophe Litwin) Mercredi 14h/16h  HF s.234 C (2e ét.) 
 
Paru en 1755, le Discours sur l’inégalité est le premier grand texte de la maturité philosophique 
de Rousseau, et certainement celui qui, avec le Contrat social, eut la plus grande influence sur la 
philosophie politique moderne, la théorie sociale et l’anthropologie. C’est aussi un texte 
faussement facile d’accès, dont le sens a été très tôt déformé : Voltaire y voyait déjà un livre écrit 
contre le genre humain et une invitation à marcher à quatre pattes ! En vérité, Rousseau 
n’idéalise aucunement dans ce texte la figure d’un « bon sauvage », ne soutient aucunement 
quelque idée de retour de l’homme à l’état de nature. Bien plutôt, il procède à une puissante 
critique de la circularité des modes de raisonnement des philosophes qui prétendent fonder les 
inégalités de l’état civil sur l’hypothèse d’un état de nature. Ceux-ci commencent toujours par 
projeter sur un état de nature supposé les contradictions qui caractérisent l’existence humaine 
dans l’état civil, et justifient ainsi de manière faussement tautologique, et en vérité idéologiques, 
les contradictions de la société en les rapportant à la nature de l’être humain. 
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Pour rendre compte de l’origine et des fondements des inégalités, il faut au contraire partir de 
l’hypothèse d’un état de nature où les humains mènent une existence résolument étrangère à la 
vie sociale et à ses contradictions, puisque ce qu’il s’agit d’éclairer c’est précisément comment 
les contradictions sociales et les rapports de domination se forment de façon graduelle, au gré de 
progrès techniques, de développements économiques, et d’inventions juridico-politiques 
étroitement liées à l’invention de la propriété. 
Texte : Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 
édition de B. Bachofen et B. Bernardi, Garnier Flammarion, 2011 
 
Gr. 3 – L. ZIMMERMANN : Platon, Le Banquet 
 
Gr 3 (Laurent Zimmermann) Jeudi 16h/18h   HF s.304 B (3e ét.) 
 
L’objectif du cours sera en premier lieu de lire Le Banquet pour en saisir le cheminement 
philosophique et pour comprendre les concepts qu’il déploie. Ce faisant, il sera nécessaire de lire 
aussi des extraits d’autres dialogues de Platon, extraits qui seront fournis en cours. Mais il s’agira 
également de prolonger la réflexion sur certains points, en particulier sur la question de l’amour, 
en lisant des textes ultérieurs de l’histoire de la philosophie, jusqu’au contemporain. Les extraits 
nécessaires pour aller vers ces prolongements seront également fournis en cours. 
Bibliographie : Platon, Le Banquet, trad. et notes par L. Brisson, G.-F. Flammarion 
 
Gr. 4 – P. ZAOUI : Nietzsche : Humain trop humain, un livre pour esprits libres. 

Gr 4 (Pierre Zaoui)  Mercredi 9h/11h  HF s.248 E (2e ét.) 
 
Proposant une lecture suivie du premier recueil d’aphorismes de Nietzsche, ce cours se voudrait 
aussi une introduction à l’ensemble de sa philosophie : philosophie d’esprit libre, par-delà bien 
et mal, sans Dieu, sans Etat, transvaluant toutes les valeurs, bref une philosophie inclassable. Car 
Humain trop humain est aussi la première œuvre dans laquelle, rompant avec Schopenhauer et 
Wagner, Nietzsche devint Nietzsche. 
Une bibliographie sera donnée au premier cours. 
 
Gr. 5 – P. PETITIER : Georg Simmel, Les Grandes Villes et la vie de l’esprit (Payot, 
2018) 
 
Gr 5 (Paule Petitier)  Vendredi 13h/15h  HF s.064 E (RDC) 
 
Dans cet essai écrit au début du XXe siècle, le sociologue et philosophe allemand Georg Simmel 
étudie la façon dont l’expérience de la ville transforme notre perception du temps et de l’espace, 
mais aussi la forme des relations entre les individus. À la suite, dans Sociologie des sens, l’auteur 
analyse comment ces conditions nouvelles modifient nos perceptions elles-mêmes, en 
s’appuyant sur des exemples artistiques et littéraires. 
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LT22Y060 – Littérature et langage numérique 
 
Cours (O. Ritz) :  vendredi 10h00/11h30  HF s.234 C (2e ét.) 
 
Cours magistral : O. RITZ 
Que se passe-t-il quand une œuvre littéraire est traduite dans un langage numérique ? Ce cours 
magistral partira de questions concrètes sur les outils et les formats utilisés pour produire des 
textes numérisés, pour conserver les données ainsi produites et pour les diffuser. Ces 
connaissances techniques permettent d’aborder les grands débats suscités par la numérisation 
des œuvres littéraires ou des textes critiques, notamment ceux qui portent sur la propriété 
intellectuelle. On s’interrogera également sur les transformations de la production littéraire par 
des dispositifs numériques dont l’usage s’est généralisé (les traitements de textes) comme par 
des pratiques récentes et encore marginales (écriture collaborative, usages des réseaux 
sociaux…). Une part importante du cours sera consacrée aux possibilités nouvelles que le 
numérique offre à celles et ceux qui étudient la littérature. Les ressources numériques et les 
outils de recherche pour les études littéraires sont désormais nombreux et ils peuvent être très 
utiles, à condition de savoir qu’ils existent, d’en comprendre le fonctionnement et de connaître 
les motivations des personnes ou des institutions qui les mettent à disposition du public. 
L’étude des langages numériques sera ainsi le point de départ d’un cours de culture numérique 
pour littéraires, en partie orienté vers la pratique. S’il n’est pas obligatoire d’avoir un 
ordinateur, une tablette ou un téléphone connecté, les étudiantes et étudiants qui le peuvent 
sont invités à en avoir un et à l’utiliser pendant le cours. 
Modalités d’évaluation : 
Un écrit sur table obligatoire en fin de semestre (100 %) 
 
LT22Y070 – Ethnopoétique Cyril VETTORATO 
 
Jeudi 10h – 12h 244 E (HF) Cyril Vettorato 
 
La parole en performance : initiation à l’ethnopoétique 
L’ethnopoétique désigne une approche interdisciplinaire de la parole poétique, du récit ou 
encore du théâtre, qui fait de la parole en performance et des cadres culturels variés où elle se 
déploie des éléments centraux de sa réflexion. Nous introduirons les participants de ce cours à 
certains de ses textes théoriques fondateurs (Florence Dupont, Claude Calame) tout en tâchant 
d’appliquer ses méthodes à des exemples nombreux et diversifiés, que ce soient des poésies et 
contes traditionnels de diverses cultures ou des formes d’oralité contemporaines comme le rap 
ou le slam. 
Bibliographie : 
- Claude Calame, Florence Dupont, Bernard Lortat-Jacob et Maria Manca dir., La Voix actée. 
Pour une nouvelle ethnopoétique, Paris, Kimé, 2010. 
- Maria Manca, La poésie pour répondre au hasard. Una approche anthropologique des 
joutes poétiques de Sardaigne, Paris, CNRS éditions& Éditions de la Maison des sciences de 
l’homme, 2009. 
- Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, « Poétique », 1983. 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : Fiche de lecture, dossier ou exposé (50%) et examen écrit en fin de semestre 
(50%) 
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LT22Y080 – Lecture du conte Inès CAZALAS 
 
Vendredi 13h – 15h 305B (HF) Ines Cazalas  
 
Qu’est-ce que la littérature orale ? Comment définit-on le conte ? Quels sont ses usages et ses 
enjeux anthropologiques dans les sociétés traditionnelles et dans les nôtres ? Après une 
présentation générale, on fera une lecture interdisciplinaire de contes merveilleux dont on 
comparera plusieurs versions. On s’initiera ainsi aux méthodes d’analyse et aux questions que 
pose l’entrée en littérature du conte de tradition orale. On déploiera également les 
interprétations possibles de ces récits dont le langage symbolique est à la fois simple et 
inépuisable. 
Ce cours s'inscrit dans la continuité du travail d'enseignement et de recherche mené pendant 
plusieurs années par Bernadette Bricout, qui a longtemps fait vivre ce champ d'études dans 
notre université. 
Programme 
Versions de tradition orale ainsi et versions d’écrivains (Perrault, Grimm, Pourrat).  
Éléments de bibliographie 
Nicole Belmont, La poétique du conte, Gallimard, 1999. Bernadette Bricout, La clé des contes, 
Seuil, 2005. 
Patrick Chamoiseau, Le Conteur, la nuit et le panier, Seuil, 2021. 
François Flahault, La pensée des contes, Anthropos, « Psychanalyse », 2001. Vladimir Propp, 
Morphologie du conte, Seuil, « Points Seuil », 1970. 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : moyenne des travaux effectués en cours de semestre (entraînement au 
commentaire composé ; rédaction d’un commentaire en temps libre, sur un conte choisi 
individuellement) (50% de la note). Devoir sur table de 3 heures (commentaire composé d’un 
conte) en fin de semestre (50 %). 
 
LT22Y090 – Littérature et arts Marik FROIDEFOND 
 
« Regards sur Van Gogh » (littérature, cinéma, musique) 
 
Jeudi 15h30 – 17h30 253 E (HF) Marik froidefond 
 
Ce cours étudie la fascination exercée par Van Gogh et les différents regards portés sur cet 
artiste et son œuvre. Il confronte des œuvres littéraires de genres différents (essai, récit, poésie), 
mais également le cinéma (Pialat) et la musique (Dutilleux). Cette multiplicité d’objets, distincts 
par leur support, leur langage et les enjeux esthétiques ou politiques que chacun confère à Van 
Gogh, montre l’extrême fécondité de cette figure mais aussi sa complexité. Elle interroge la façon 
dont se fabrique un mythe. 
On examinera les effets de l’œuvre sur son regardeur et la façon dont la peinture stimule, défie et 
bouscule la littérature, les arts et la société. Que révèlent ces psychiatres qui ont jugé fou celui 
que la postérité a fini par reconnaître comme un génie « suprahumain » (Artaud) ? Comment 
peut-on dire la peinture, filmer l’acte de création, ou transposer musicalement une œuvre 
picturale ? À travers ces œuvres qui renouent ou prennent au contraire leurs distances avec les 
traditionnelles formes de l’ekphrasis et subvertissent l’érudition picturale, c’est finalement 
l’opacité de l’acte de création qui est questionnée. 
Ce cours est une initiation à la démarche interartistique. Il propose des outils pour analyser les 
différents arts, interroger la notion d’intermédialité et construire une réflexion d’esthétique 
comparée. 
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Programme : 
Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société (1947), Gallimard, L’Imaginaire, 2001. Paul 
Nizon, Stolz (1975), trad. J-L. Rambures, Babel, 1987. 
Pierre Michon, Vie de Joseph Roulin (1988), Verdier poche, 2015. Maurice Pialat, Van Gogh 
(film), 1991. 
Henri Dutilleux, Timbres, espace, mouvement ou La Nuit étoilée, œuvre pour orchestre, 1977 
(les références des enregistrements seront données en cours). 
Une brochure de textes complémentaires sera distribuée au début du semestre comprenant des 
extraits des Lettres du voyageur à son retour d’Hofmannsthal, des poèmes (Celan, Char, Sexton, 
Tranströmer), des extraits de la correspondance de Van Gogh et des textes d’historiens de l’art 
(Meyer Shapiro). 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : Deux travaux minimum dans le cadre du cours (contrôle de connaissance ; 
exposé et/ou devoir maison) comptant pour 50% de la note finale ; un examen écrit en fin de 
semestre (50%) 
 
LT22Y100 – Littérature et cinéma  
Le programme de cet enseignement sera indiqué à la rentrée. 
Mercredi 15h – 17h 244E (HF) Matthieu Parelon 
 
LT22Y110 – Littérature et histoire Carine TREVISAN 
 
Mardi 9h – 11h (6 premières séances) 

9h – 12h (4 dernières séances)  
En attente 027 (HF) M. Roger Lacan 
 

Les enfants de la guerre 
On examinera les effets de la guerre sur les enfants qui en sont victimes, directes ou indirectes. 
Programme : 
Agota Kristof, Le Grand Cahier, Points seuil, 1995. Philippe Grimbert, Un secret, Le livre de 
poche, 2006. 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : travaux effectués dans le cadre du cours (50%) et un examen écrit en fin de 
semestre (50%). 
 
LT12Y040 - THEATRE 2 : Théâtres anciens, théâtres lointains 
Maxime PIERRE 
 
Polythéisme, rituels, masques, musique et danses chorales : autant de paramètres qui font de la 
tragédie antique un spectacle total qui défie notre modernité. La Médée d’Euripide et celle de 
Sénèque constitueront le point de départ d’une réflexion sur les spécificités de la tragédie 
ancienne et ses usages aujourd’hui. Tout en replaçant les mises en scène dans leur contexte 
culturel, religieux et politique, nous analyserons comment les formes tragiques sont 
constamment renouvelées. Au travers de captations de spectacles et de films d’Europe et d’Asie 
inspirés de Médée, le cours abordera plusieurs adaptations contemporaines. Nous serons 
particulièrement sensibles aux reformulations interculturelles : une partie du cours sera 
consacrée à la réception de la pièce par l’intermédiaire de la culture japonaise. En abordant le 
nô et le kabuki, nous verrons plus particulièrement pourquoi et comment la pièce a trouvé dans 
l’Archipel – Miyagi, Ninagawa – l’un des lieux de sa réactualisation. 
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Livres utilisés en classe : 
Euripide, Tragédies complètes (tome 1), trad. Marie Delcourt-Curvers, Paris, Gallimar, Folio 
classique 1989. Sénèque, Médée (éd. bilingue), trad. Blandine Le Collet, Paris, Gallimard, Folio, 
2014. (Ces livres devront être acquis par l’étudiant.) 
 
Bibliographie critique : 
(Cette bibliographie est indicative. Il n’est pas nécessaire d’acquérir ces livres.) 
Demont Paul et Lebeau Anne, Introduction au théâtre grec antique, Paris, Le Livre de poche, 
1996. Dupont Florence et Letessier Pierre, Le Théâtre romain, Paris, Armand Colin, 2012. 
Dupont Florence, Les Monstres de Sénèque, Pour une dramaturgie de la tragédie romaine, Paris, 
Belin, Poche, 2011. 
Dupont Florence, Médée de Sénèque ou comment sortir de l’humanité, Paris, Belin, 2000. 
Legangneux Patricia, Les Tragédies grecques sur la scène moderne, une utopie théâtrale, Lille, 
Presses Universitaires du Septentrion, 2004. 
Tschudin Jean-Jacques, Histoire du théâtre classique japonais, Toulouse, Anacharsis, 2011. 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
 
LT12Y020 - IMAGE 2 : Ecrits sur l’art. Texte/image : rapports croisés 
 
Enseignante : Lise WAJEMAN 
L’invention du paysage 
Le paysage, comme espace et objet de représentation, n’a pas toujours existé. Car, comme l’écrit 
Hervé Brunon, « le paysage n’est pas le monde que nous voyons, mais une construction de ce 
monde ; il dérive d’une production sociale et culturelle ». Le paysage n’a pas d’évidence naturelle 
: il suppose un lecteur pour le déchiffrer, un spectateur pour le regarder, un promeneur pour le 
parcourir, un artiste pour l'agencer. Le paysage est donc fondamentalement lié à la naissance et 
à la crise de l’anthropocène : il est un enjeu pour la littérature et les arts plastiques aujourd’hui. 
De l’invention du paysage au Land Art, en passant par les vertus esthétiques de la pollution, nous 
ferons dans ce cours l'histoire de regards qui construisent un espace, mais aussi l'histoire 
d’environnements qui informent un regard. 
Berque, Augustin, Les Raisons du paysage, Paris, Hazan, 1995 
Briffaud, Serge, « Les grands récits du paysage   occidental.   Une   traversée   historique   et   
critique   (xixe- xxie siècles) », L’Information géographique, vol. 78, 2014 
Brunon, Hervé, « L’essor artistique et la fabrique culturelle du paysage à la Renaissance. 
Réflexions à propos de recherches récentes », Studiolo, n°4, 2006 
Cauquelin, Anne, L’Invention du paysage, Paris, PUF, 2013 Collot, Michel, La Pensée-paysage, 
Arles, Actes Sud, 2011 
Laneyrie-Dagen, Nadeije, L'Invention de la nature, Paris, Flammarion, 2008 
Mérot, Alain, Du Paysage en peinture dans l'occident moderne, Paris, Gallimard, 2009 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
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LT12Y030 - MUSIQUE 2 : Une figure, une œuvre, un mythe 

Enseignante : Laurence TIBI 
 
Mort et transfiguration : figures de la mort dans la musique. 
La musique entretient un commerce particulier avec la mort. 
De toutes les figures ayant fasciné l’esprit humain, la mort compte certainement au nombre de 
celles qui ont inspiré le plus grand nombre d’artistes. Sans doute parce que faire de la mort le 
sujet d’une œuvre d’art c’est tenter de la conjurer… Les musiciens ne sont pas en reste, si l’on 
songe que, au plus loin des temps, la musique est l’accompagnement privilégié du rituel 
funéraire… 
Plus généralement, et dans des contextes sociaux et artistiques variés, la musique trouve dans la 
mort une source d’inspiration particulièrement féconde. Cette affinité, elle la doit à son essence 
même. Art du temps, la musique est assez semblable, en son déroulement, à celui de l’existence : 
un début – un milieu – une fin. C’est peut-être cette similitude temporelle qui la rend si 
particulièrement apte à se faire l’expression sonore d’un devenir, jusqu’à sa fin ultime. 
Car la musique n’est pas seulement accompagnement de la mort (dans un contexte de 
célébration funèbre déjà mentionné), elle peut également en être l’expression, lorsqu’elle inscrit 
la mort dans la substance même de son œuvre. C’est ce second aspect qui nous intéressera tout 
particulièrement dans ce cours, à partir duquel se dessineront différents axes d’analyse : 
comment la mort est présente dramatiquement dans l’œuvre musicale, incarnée ou subie par 
des personnages, figurée par des motifs…. (dies irae pour le plus connu). Différents degrés de sa 
présence seront, dans cette perspective, abordés : elle est parfois au centre d’une œuvre 
(tragique), soit par son sujet, soit par ses formes (marche funèbre, requiem, funérailles, 
tombeau…) ; ailleurs elle n’intervient que ponctuellement dans une œuvre centrée sur d’autres 
thèmes. 
La figure de la mort en musique est parfois associée à la notion de transfiguration. Il résulte de 
cette proximité une forme de tension, voire de dialectique. Ce n’est pas seulement dans un sens 
religieux que nous emploierons cette notion. La transfiguration n’est-elle pas d’abord le passage 
d’une figure à l’autre, ce qui est une constante dans l’histoire de la musique et le fondement de la 
musique elle-même, qui opère la transformation d’un corps sonore inanimé en une réalité 
supérieure ? 
Exception faite des œuvres d’inspiration religieuse, telles les cantates ou oratorios, dans 
lesquelles l’absence qu’est la mort est convertie en présence divine par le pouvoir des sons, 
représenter musicalement la mort, c’est-à-dire le néant, dans sa double dimension, à la fois 
visuelle (le vide) et sonore (le silence absolu), est une gageure qui porte la musique aux limites 
de la notion de « figuralisme ». 
 
Principales oeuvres abordées : 
 
- C. Gesualdo, Madrigaux, Livre VI (1613). 
- C. Monteverdi, « Lamento » d’Arianna (1608 ; 1614) 
- H. Purcell, Music for the Funeral of Queen Mary (1695) ; Didon et Enée, acte III, sc. 2 
(1689). 
- J. S. Bach, Cantate BWV 60 (1723) ; BWV 82 (1727) ; Ode Funèbre BWV 198 (1727) 
- W. A. Mozart, Maurerische Trauermusick KV 447 (Ode funèbre maçonnique) 
- F. Schubert, Le Voyage d’hiver, D. 911 (1827) ; lied « La jeune fille et la mort » D 531 
- Meyerbeer, Robert-le-Diable (1831) 
- Gounod, La Nonne sanglante (1854) 
- C. Saint Saëns, Danse macabre op. 40 (1874) 
- Moussorgsky, Chants et danses de la Mort (1875-1877). 



 

 

 

 

EDUCO Printemps 2023 

All course information subject to change – Course catalogue edition of  January 5, 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

L
et

tr
es

 m
o

d
er

n
es

 

161 

 

- F. Liszt, Du berceau à la tombe (1881) 
- R. Strauss, Mort et transfiguration op. 24 (1889) 
- S. Rachmaninov, L’Ile des morts (1909) 
- A. Berg, Concerto à la mémoire d’un ange (1935) 
- B. Britten, The Turn of the Screw (1954). 
- Requiem : Mozart (1791) ; H. Berlioz (1837) ; Verdi (1874) ; G. Fauré (1888) ; B. Britten 
(War Requiem, 1962) ; Ligeti (Requiem, 1965, Lux aeterna, 1966) ; W. Rihm, Et Lux (2009). 
- Marches funèbres : Beethoven, Sonate pour piano n° 12 op. 26, 3e mvt (1800) ; 
Symphonie Héroïque (n° 3) (1803-4) ; F. Chopin, Sonate pour piano n°2 op. 35, 3e mvt ; R. 
Wagner, Le Crépuscule des dieux, Acte III, sc. 2 (mort de Siegfried) (1876) 
 
Une brochure comprenant des extraits d’œuvres musicales et des écrits divers ainsi qu’une 
bibliographie seront distribuées aux étudiants en début de cours. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Contrôle continu : 
- Travaux dans le cadre du cours (50%) 
- Un devoir sur table en fin de semestre (50%) 
 
AS12Y010 - CINEMA 2 : Histoire d’une période du cinéma 
 
Gr. 1, enseignant : Pierre BERTHOMIEU 
Le cinéma classique hollywoodien 
 
Groupe 1 Vendredi 12h15-15h15 Amphi 11E HF 
 
Il s’agit là de l’âge d’or du cinéma américain, produit des studios d’Hollywood des années 1920 
aux années 1950. Cette vaste production de centaines de films sur plus de trois décennies a 
légué au XXe siècle son corpus filmique central, source de mythes (Greta Garbo, Marlene 
Dietrich, Humphrey Bogart, John Wayne, Marilyn Monroe, King Kong, Mickey Mouse…) et de 
genres fondateurs (western, film noir, mélodrame, film musical, comédie romantique…). Le 
cours constitue une introduction à l’esthétique classique hollywoodienne (récit, image, musique, 
styles), au système des studios (MGM, Paramount, Warner Bros….), et des stars, et à la riche 
complexité des représentations fictionnelles sous le Code de censure. 
Bibliographie indicative 
BERTHOMIEU Pierre, Hollywood classique, Le Temps des géants, Rouge Profond, 2009. 
BOURGET Jean-Loup, Hollywood, la norme et la marge, Nathan, 1998. 
 
Gr. 2, enseignantes (cours partagé) : Garance FROMONT et Iris MOMMERANSY 
Nouvelle(s) Vague(s) : France et Tchécoslovaquie, années 1960 
 
Groupe 2 Jeudi 9h – 12h Amphi 7C HF 
 
Les années 1960 forment une période charnière pour de nombreuses cinématographies dans le 
monde. En France, la génération de jeunes critiques des Cahiers du cinéma (incluant par 
exemple Truffaut, Rivette et Godard) entend moderniser la production cinématographique. Le 
mouvement, par la promotion de méthodes et de thèmes nouveaux, s’inscrit dans la France des 
années 1960 : France de la décolonisation, de la Guerre Froide, de la libération sexuelle et 
surtout une France animée par une jeunesse revendicatrice et influente. 
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De l’autre côté du rideau de fer, dans la République socialiste tchécoslovaque, à Prague, des 
cinéastes profitent d’un assouplissement idéologique, mais aussi d’avancées sociales et 
économiques, pour produire des œuvres audacieuses, d’un point de vue esthétique autant que 
politique. Cet ensemble de films sera par la suite surnommé 
« Nouvelle Vague tchécoslovaque » en référence à sa parente française. 
En mêlant histoire, théorie et analyse filmique, ce cours propose d’étudier de manière croisée la 
Nouvelle Vague française et la Nouvelle Vague tchécoslovaque afin de retracer les conditions 
d’émergence de ces mouvements artistiques, tout en interrogeant les éventuelles limites de leur 
délimitation et de leur définition. 
Bibliographie indicative 
LIEHM Antonín, Trois générations : entretiens sur le phénomène culturel tchécoslovaque, 
Gallimard, 1970. ZAORALOVA Eva (dir.), Le Cinéma tchèque et slovaque, Paris, Centre 
Pompidou, 1996. 
MARIE Michel, La Nouvelle Vague, une école artistique, 4e édition, Armand Colin, 2017. 
DE BAECQUE Antoine, La Nouvelle Vague. Portrait d’une jeunesse, Flammarion, « Champs arts », 
2019. 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
AS12Y020 - Le documentaire 
 
Enseignante : Caroline ZÉAU 
Ce cours propose de questionner la notion de documentaire au cinéma en examinant l’histoire 
des formes, des pratiques et des discours qu’elle recouvre. Nous chercherons ainsi à identifier 
les spécificités et les transformations du cinéma documentaire depuis les premiers temps du 
cinéma jusqu’à l’heure où s’opère un élargissement radical de sa vocation et de ses formes. Nous 
évoquerons les pionniers du documentaire d’auteur (Robert Flaherty, Dziga Vertov, Joris Ivens), 
l’école du documentaire britannique (John Grierson), les différentes tendances du cinéma direct 
(Jean Rouch, Pierre Perrault, Richard Leacock…), l’essai cinématographique (Chris Marker, 
Johan van der Keuken) et les grands auteurs contemporains (Raymond Depardon, Alain 
Cavalier, Claire Simon, Wang Bing, Rithy Panh, Fred Wiseman, Gianfranco Rosi...). Ce faisant, 
nous regarderons par quels moyens ces cinéastes se proposent de saisir la complexité du 
monde. 
Bibliographie indicative 
COLLEYN Jean-Paul, Le Regard documentaire, Éditions du Centre Georges Pompidou, Paris, 
1993. COMOLLI Jean-Louis, Corps et cadre, Éditions Verdier, Lagrasse, 2012. 
COMOLLI Jean-Louis, Voir et Pouvoir. L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, 
documentaire, Éditions Verdier, Lagrasse, 2004. 
DELEUZE Gilles, L’Image-Temps, Éditions de Minuit, Paris, 1985. 
GAUTHIER Guy, Le Documentaire, un autre cinéma, Éditions Nathan, Paris, 1995. 
NINEY François, L’Épreuve du réel à l’écran. Essai sur le principe de réalité documentaire, 
Éditions De Boeck Université, Bruxelles, 2000. 
ZÉAU Caroline, Le Cinéma direct, un art de la mise en scène, L’Âge d’homme, Lausanne, 2020. 
Modalités d’évaluation 
Un examen en fin de semestre.  
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AS12Y030 - Analyse filmique sur un corpus limité 
 
Gr. 1, enseignant : Barnabé SAUVAGE 
Le pouvoir à l’écran. Scènes de la vie politique dans la fiction et le documentaire  
 
Groupe 1 Vendredi 9h – 12h Amphi 11E 
 
« Il est de l’essence du pouvoir politique de se représenter », écrivait Louis Marin dans Politique 
de la représentation. Dans une telle perspective, la représentation doit dès lors être comprise 
comme une technique du pouvoir et le pouvoir, comme un acte de représentation. Ce cours 
s’attachera à cerner les procédés de mise en scène, de mise en espace, d’effets visuels et sonores, 
de montage et d’interprétation corporelle du pouvoir politique dans des séquences issues d’un 
corpus d’œuvres filmiques et sérielles classiques, modernes et contemporaines, documentaires 
comme fictionnelles. On prêtera ainsi attention à la mise en image du pouvoir politique 
institutionnel, qu’il soit un pouvoir présidentiel en campagne (Primary, R. Leacock ; 1974, une 
partie de campagne, R. Depardon ; Pater, A. Cavalier ; Serviteur du peuple, V. Zelensky), ou un 
pouvoir militaire autocratique (La Grève, S. M. Eisenstein ; Le Dictateur, C. Chaplin ; Dr. 
Strangelove, S. Kubrick) et corrompu (Il caimano, N. Moretti ; Vice, A. McKay ; Loro, P. 
Sorrentino), qu’il soit un pouvoir local (L’Arbre, le Maire et la Médiathèque d’E. Rohmer ; City 
Hall, F. Wiseman ; Municipales, T. Paulot) ou parlementaire (Mr. Smith Goes to Washington, F. 
Capra ou bien comme dans les séries Marseille (J.-L. Comolli), House of Cards (B. Willimon), 
Baron noir (E. Benzekri)). 
 
Gr.2, enseignant.e.s (cours partagé) : Diego GACHADOUAT RANZ et Erika HAMEL  
Le film policier : un cinéma d’enquête 
 
Groupe 2 Mercredi 15h30 – 18h30 Amphi 7C  
 
Dans le prolongement des enseignements d'histoire et d'analyse du premier semestre, le cours 
reviendra tout d’abord sur les modalités narratives et expressives développées par le cinéma 
muet. On réfléchira, en particulier, aux difficultés que présente l'étude de cette période pour le 
spectateur contemporain : qualité variable des copies disponibles, multiplicité des montages et 
des accompagnements musicaux, méconnaissance du contexte de production et de réception des 
œuvres, comparaisons parfois dévalorisantes avec le cinéma parlant. On se concentrera, dans la 
seconde partie du cours, sur la question des trucages et du spectaculaire dans les productions 
haut de gamme européennes et américaines, dont on cherchera à restituer le fonctionnement 
esthétique et les régulations génériques (péplum, western, film de guerre, etc.). 
Bibliographie indicative 
GAUDREAULT André et LE FORESTIER Laurent (dir.), Méliès, carrefour des attractions, Rennes, 
PUR, coll. « Le spectaculaire », 2014. 
HAMUS-VALLÉE Réjane (dir.), « Du trucage aux effets spéciaux », Paris, Corlet-Télérama, 
CinémAction, n° 102, 2002. 
KOSZARSKI Richard, An Evening’s Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture, 1915-
1928, University of California Press, coll. « History of the American Cinema », 1994. 
PINEL Vincent, Vocabulaire technique du cinéma, Paris, Nathan, 1996. 
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Gr. 3, enseignant : Gaspard DELON 
Les grandes scènes à effets du cinéma muet 
 
 
Groupe 3 Mardi 9h – 12h Amphi 11 E  
 
Le cours propose d’aborder l’étude du cinéma policier dans une double approche générique et 
esthétique. D’une part, nous procéderons à l’analyse des caractères définitoires et codes du film 
d’enquête dans ses liens avec le film noir : genèse et évolution du concept, influences littéraires, 
concomitances et croisements dans les cinémas européens et asiatiques. Ce faisant, nous 
intégrerons à notre réflexion la question de la valeur générique même du concept de « film noir 
». D’autre part, nous verrons comment les investigations conduites par les personnages 
rencontrent l’enquête optique-esthétique du spectateur durant la projection. Nous aborderons 
ainsi une série de questions portant sur le statut des images (illusion, séduction, vérité, etc.) et 
sur les différentes modalités du regard (perception, imagination, souvenir, etc.) mobilisées par 
le cinéma policier. 
Bibliographie indicative 
ESQUENAZI Jean-Pierre, Le Film noir : Histoire et significations d’un genre populaire subversif, 
Paris, CNRS, 2012. PILLARD Thomas, Le Film noir français face aux bouleversements de la 
France d'après-guerre (1946-1960), Joseph K., 2014. 
SIPIERE Dominique et MENEGALDO Gilles, Les Récits policiers au cinéma, Poitiers, La Licorne, 
1999. 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
AS12Y040 - Croisements disciplinaires « arts, lettres » 
 
 Gr. 1, enseignant : Tatian MONASSA  
Le cadre et l’espace : de la peinture au cinéma  
 
Groupe 1 Mardi 14h – 17h Amphi 11E 
 
Ce cours se propose de réfléchir sur la notion de cadre dans la tradition de représentation 
figurative occidentale – du tableau de chevalet au cadrage dynamique des images de film, en 
passant par la découpe de l’acte photographique. 
En tant qu’élément structurant d’images qui donnent à voir un espace compris comme continu 
et homogène, le cadre voit ses fonctions esthétiques évoluer d’un médium à l’autre. Considérant 
que les images n’ont pas toujours été délimitées par un cadre, qu’il s’agisse de l’encadrement 
des tableaux ou d’une limite assignée à la figuration, nous chercherons à comprendre ce que fait 
le cadre aux images. 
Bibliographie indicative 
PANOFSKY Erwin, La Perspective comme forme symbolique (1924) et autres essais, Paris, 
Minuit, 1975. DUBOIS Philippe, L’Acte photographique, Paris, Nathan, 1990. 
AUMONT Jacques, L’Œil interminable, Paris, La Différence, 2007 [1989]. 
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Gr. 2, enseignant.e.s (cours partagé) : Anastasia ROSTAN et Barnabé SAUVAGE 
Cinémas de la subjectivité : autobiographie, autoportrait, essai, poème 
 
Groupe 2 Lundi 12h15 – 15h15 Amphi 7C  
 
Ce cours propose d'interroger les différentes approches et traditions invoquées par le « cinéma à 
la première personne » en comparant ses procédés avec celui d'autres formes artistiques, 
littéraires ou picturales : l’autobiographie (Cavalier), l’autoportrait (Varda), l’essai (Marker), le 
poème lyrique (Brakhage)... Si le cinéma, art collectif se réclamant de l'objectivité 
photographique, semblait par nature occulter l'expressivité personnelle, son hybridation avec 
d'autres formes a peu à peu transformé son dispositif. L'analyse esthétique et historique de la 
première personne nous permettra ainsi de questionner les modalités d'apparition d'une 
subjectivité au cinéma, tout en mettant en avant les débordements de cette subjectivité en 
direction d’autres affirmations identitaires : l’universalité du témoignage, le collectif de la 
communauté politique, l’opposition agonistique de parole militante… 
Bibliographie indicative 
BELLOUR Raymond, « Autoportraits », Communications, 1988, vol. 48, no 1, p. 327-387. ODIN 
Roger, De la fiction, Paris / Bruxelles, De Boeck Université, 2000. 
SITNEY P. Adams, The Cinema of Poetry, Oxford University Press, 2015. 
HAYLES N. Katherine, Lire et penser en milieux numériques. Attention, récits, technogenèses, 
Ellug, 2018. 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 

LICENCE 2 

 
LT24Y010 – Lecture de la poésie 
 
un groupe à choisir parmi : 
Gr 1 (Laurent Zimmermann)  Lundi 15h/18h HF (Halle aux Farines) s.244 E 
Gr 2 (Laurence Tibi)   Mardi 9h/12h  HF s.506 B (5e ét.) 
Gr 3 (A. Moklokoff/ H. Kuchmann) Mercredi 14h/17h HF s.253 E (2e ét.) 
Gr 4 (Laurent Zimmermann)  Mercredi 17h/20h HF s.253 E (2e ét.) 
Gr 5 (A. Moklokoff/ H. Kuchmann) Jeudi 17h/20h  HF s.244 E (2e ét.) 
 
On lira et on commentera des poèmes choisis principalement dans les recueils au programme. 
On précisera les notions de versification et de rhétorique indispensables à l’analyse du poème en 
vers. On observera les formes variées que peut prendre la poésie ; on lira des textes critiques. 
Enfin, on s’exercera à dire des poèmes. 
 
Choisir un groupe parmi les suivants (le programme n’est pas le même selon les groupes) : 
Gr. 1 : Laurent Zimmermann 
Théophile de Viau, Après m’avoir fait tant mourir, poésie/ Gallimard. Emmanuel Hocquard, Les 
Elégies, poésie / Gallimard. 
 
Gr. 2 : Laurence Tibi 
Pierre de Ronsard, Le Second Livre des Amours – Amours de Marie, dans Les Amours, Poésie 
Gallimard, p. 157- 260. 
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, Flammarion, 2018. 
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Gr. 3 : Anthony Moklokoff (Du Bellay) / Hélène Kuchmann (Hugo) 
Joachim du Bellay, Les Regrets, Livre de Poche classique, 2002. 
Victor Hugo, Les Contemplations, Livres I et IV, Livre de Poche classique, 2002. 
 
Gr. 4 : Laurent Zimmermann 
Alfred de Musset, Poésie complètes, Le livre de poche / Classiques. Aimé Césaire, Cahier d’un 
retour au pays natal, Présence africaine. 
 
Gr. 5 : Anthony Moklokoff (Du Bellay) / Hélène Kuchmann (Hugo) 
Joachim du Bellay, Les Regrets, Livre de Poche classique, 2002. 
Victor Hugo, Les Contemplations, Livres I et IV, Livre de Poche classique, 2002. 
 
Modalités d’évaluation communes à tous les groupes de l’UE : 
Contrôle continu : travaux dans le cadre du cours (50 %), un écrit sur table en fin de semestre 
(50 %) 
 
LT24Y020 – Histoire des formes et des idées 2 (XIXe-XXIe siècles) 
 
Mardi  18h – 19h30 Amphi 2A JD. Ebguy, L. Zimmermann, C. de Bary, 
I. Barbéris 
 
Cette série de cours magistraux est organisée en quatre cycles de trois conférences abordant 
successivement l’histoire des formes et des idées au XIXe, au XXe et au XXIe siècle. Après la mise 
en perspective générale proposée en L1 (Histoire littéraire 1 et 2), ces conférences reviennent 
sur des questions esthétiques et idéologiques essentielles pour chaque période abordée : 
mutations des formes et des genres, définition même de l’idée de littérature, enjeux éthiques et 
politiques de l’écriture, etc. Une brochure comprenant les documents nécessaires au suivi des 
conférences sera distribuée aux étudiants en début de semestre, et sera également disponible 
sur Moodle. 
Programme : 
- J.-D. EBGUY, Les idées du roman au XIXe siècle 
- L. ZIMMERMANN, Poésie des XIXe et XXe siècles 
- C. DE BARY, L’essai au XXe siècle 
- I. BARBERIS, Les deux tournants de la mise en scène (XIX-XXe et XX-XXIe) 
Modalités d’évaluation : Un écrit sur table obligatoire en fin de semestre (100%).  
 
LT24Y040 – Littératures, arts et mythologie 
 
Vendredi 9h – 12h 244E (HF) Florence Dumora 
 
F. DUMORA, Les transports du mythe 
Ce cours sera organisé en une série de figures et motifs de la mythologie gréco-latine (Narcisse 
et Écho, Diane, Amphitryon, la métamorphose, les Enfers, Morphée…) étudiés conjointement en 
littérature, en peinture et dans les arts en général. On observera les transports du mythe d’une 
forme à l’autre (tableau, traité, poème), les pratiques de réécriture et de transposition entre les 
arts. En s’appuyant toujours sur la littérature et la peinture de la Renaissance à l’âge classique, 
eux-mêmes héritiers de l’antiquité, on confrontera chaque figure à sa conceptualisation 
philosophique ou psychanalytique éventuelle, ainsi qu’à certains de ses avatars dans la culture 
contemporaine (cinéma, BD, série à succès Percy Jackson, en fonction des rencontres effectives) 
C’est donc à la fois la virtualité et la plasticité « du » mythe, et corrélativement l’historicité de ses 
usages et interprétations, qui seront interrogées à partir d’exemples concrets. 
Une bibliographie générale ainsi qu’une bibliographie par séance seront distribuées en cours. 
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Modalités d’évaluation : 
CC : 50% (deux notes : un DST et un oral)  
 
LT24Y050 – Littératures étrangères et comparées 

Gr. 1 : Littérature japonaise en traduction, Thomas GARCIN & Régis SALADO 
Gr.1 Mardi 14h – 17h UFR LCAO Salle à venir Régis Salado Thomas Garcin 
Capacité d’accueil : 40 étudiants (20 LCAO + 20 LSH) 
Le cours porte sur les données historiques et culturelles de la littérature japonaise, avec une 
initiation à l’analyse des textes littéraires et aux méthodes comparatistes. Aucune compétence 
linguistique en japonais n’est nécessaire, mais une bonne maîtrise de la langue française est 
requise. 
 
Programme : 
1. Mishima Yukio, Le marin rejeté par la mer (1963), trad. du japonais Gaston Renondeau, 
Gallimard, 1968, réédition Folio. 
  
2. Natsume Soseki, Sanshirô (1909), trad. d’Estrellita Wasserman, Gallimard, 1995. 
 
N.B. : Les ouvrages doivent avoir été lus pour le début du mois de février 2022. Soyez attentifs 
aux éditions demandées, car un même roman peut avoir été traduit plusieurs fois. 
 
Modalité d’évaluation : assiduité, contrôle continu avec examen terminal. 
 
Gr. 2 – D. LACIRIGNOLA : D’une Médée à l’autre : métamorphoses d’une figure 
mythique 
Gr. 2 Mardi 14h – 17h 244E (HF) Donato Lacirignola 
Il existe des mythes qui offrent à la reprise littéraire et à l'étude critique une densité 
exceptionnelle de thèmes et une pluralité de significations. C'est le cas de Médée, l’étrangère, la 
barbare, l’infanticide, la sorcière. Tout en offrant des outils méthodologiques généraux pour 
étudier les mythes littéraires dans une perspective comparatiste, ce cours propose d’analyser 
l'imbrication des constantes et des variantes, des renvois et des juxtapositions qui lient, du 
monde antique au monde contemporain, une Médée à l’autre, ainsi que les questions culturelles, 
politiques et anthropologiques que ces nombreuses réinterprétations soulèvent. 
Après avoir retracé l'évolution du personnage et du mythe depuis les archétypes classiques 
jusqu'aux reprises ultérieures plus connues (y compris certaines apparitions 
cinématographiques, de Pasolini à von Trier), le cours se focalisera sur quelques représentations 
contemporaines, qui soulignent l’actualisation du mythe : notamment la pièce de l’italien 
Corrado Alvaro, jouée à la suite des persécutions raciales ; le roman de l’allemande Christa Wolf, 
qui se sert de la figure de Médée pour sonder la condition des femmes ; la pièce de la 
camerounaise Werewere Liking, qui déconstruit la réception du mythe pour explorer les 
mécanismes de la xénophobie. Nous verrons enfin comment ces noyaux sémantiques reviennent, 
dans un jeu interculturel entre l’Occident et l’Afrique, dans la mise en scène d’une Médée « 
africaine » par Jean-Louis Martinelli. 
 
Programme : 
Euripide, Médée, J’ai lu, 2002 (ou autre édition en traduction française). Sénèque, Médée, 
Flammarion, 2014 (ou autre édition en traduction française). 
Corrado Alvaro, La longue nuit de Médée, trad. de l’italien de Karin Wackers, Maison Antoine 
Vitez, 1991 (le texte sera fourni en classe). 
Christa Wolf, Médée. Voix, trad. de l’allemand de Alain Lance, Stock, 2001. 
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Werewere Liking, Médée. Les risques d’une réputation, Stampatori, 2007 (le texte sera fourni en 
classe). Un recueil d’autres textes littéraires et de textes critiques sera distribué en classe. 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : un devoir à la maison, un contrôle des connaissances, un partiel sur table en 
fin de semestre  
 
LT26Y040 – Littératures étrangères et compares 
 
Gr. 3 : C. COQUIO : L’écrivain, l’artiste et la faim  
Mardi (Gr.3) 9h – 12h 244E (HF) Catherine Coquio 
 
Pourquoi l’écrivain se décrit-il volontiers comme une créature affamée ? Quelle est sa quête, de 
quoi a-t-il faim, lui, qui le différencierait des autres et lui imposerait de vivre autrement, de 
chercher, d’errer ? Quel rapport y a- t-il entre la faim, le jeûne et l’art, la mystique ? La faim de 
l’artiste est-elle contraire à la faim naturelle ? Que signifie faire de la faim un art ? Et lorsqu’un 
poète meurt réellement de faim dans un camp, comment imaginer ce qu’il pense ? Quel regard 
l’écrivain ou l’artiste pose-t-il sur l’affamé, l’homme qui jeûne ou poursuit une grève de la faim ? 
Peut-on raconter l’histoire d’un livre qui aurait faim et soif ? 
On posera ces questions à travers des œuvres qui nous transporteront de la fin du XIXe siècle au 
début du XXIe, d’un pays à un autre (Norvège, Tchécoslovaquie, Russie, Irlande-Etats-Unis), et 
d’un genre à l’autre (romans de Hamsun et de Toledo, récits courts de Kafka et de Chalamov, 
fiction filmique de Steve Mc Queen inspirée de faits réels). On tentera de les faire dialoguer 
ensemble, mais en les replaçant chacune dans une histoire propre. André Gide a parlé de « 
régions tabou », de « terrae incognitae » et d’« obscénité » à propos de « l’étrange roman » Faim 
de l’écrivain norvégien Knut Hamsun (1880), « un des romans qui ont définitivement infléchi et 
marqué l’écriture romanesque en notre siècle » (R. Boyer). Qu’est-ce qui s’explorait à travers ce 
thème de la faim à la fin du XIXe siècle, et qu’est-ce qui se cherche à présent dans un monde tout 
autre ? Pourquoi le grand poète norvégien de la faim, nobélisé en 1920, a-t-il été fasciné ensuite 
par le nazisme ? Pourquoi au tout début du siècle Kafka s’est-il tant intéressé aux jeûneurs 
publics et grévistes de la faim, et pourquoi voudra-t-il à la fin de sa vie qu’on brûle toute son 
œuvre ? Que fait le réalisateur Steve Mc Queen en 2008 en racontant la grève de la faim d’un 
résistant irlandais en 1981 ? Comment Varlam Chalamov, rescapé du Goulag, rend-il homage au 
poète russe Ossip Mandelstam, mort de faim dans un camp de transit à une date inconnue ? 
Pourquoi Camille de Toledo aujourd’hui réécrit-il l’histoire du monde et de la Terre en 
racontant l’histoire d’un livre qui veut sortir de lui-même ? La faim peut-elle être un langage 
politique, ou même une action ? Que dit la faim des rapports entre la vie et la création, la pensée 
et l’action ? Que dit ce grand thème de la faim, qui traverse les littératures et les arts, des 
rapports de l’homme avec l’animal, avec les dieux, avec ses pairs, avec lui-même ? 
 
Bibliographie : 
- Knut Hamsun, Faim, trad. Régis Boyer, préface d’André Gide, PUF, Quadrige, 1961, rééd. 
2017. 
- Franz Kafka, « Le jeûneur », dans Un jeûneur et autres nouvelles, trad. B. Lortholary, GF-
1993. 
- Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, 13 récits (extraits), trad. S. Benech et L. 
Jurgenson, Verdier, 2013. 
- Camille de Toledo, Le Livre de la faim et de la soif, Gallimard, 2016 (extraits). 
- Hunger, film de Steve Mc Queen, 2008. 
 
Modalités d’évaluation : 
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Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre — un 
commentaire composé + un dossier comparatiste — (50%) et d’un travail sur table en fin de 
semestre – dissertation (50%). 
 
LT24Y060 – Littérature et civilisation médiévales 

Mercredi 9h – 12h HF s.244 E (2e ét.) Tamara Alvarado 
 
T. ALVARADO : Surnaturel et merveilleux dans la littérature et la science médiévales 
La catégorie du merveilleux médiéval a donné lieu, ces dernières décennies, à nombre d’études 
pour mieux comprendre la production littéraire de l’époque et le rapport que les hommes et les 
femmes de cette période entretenaient avec la religion, la science et la magie. En partant de ces 
travaux, ce cours proposera une lecture croisée de textes de fiction et de non fiction des XIIe, 
XIIIe et XIVe siècles, afin de relier le surnaturel médiéval (tel qu’il s’exprime en contexte 
féerique, magique, et tel qu’il est appréhendé par la pensée religieuse et par le discours 
scientifique) aux idéaux de chevalerie, d’« amour courtois » et aux questions de genre. Comment 
est compris l'idéal chevaleresque dans des textes empreints de merveilleux ? Comment sont 
perçus les rôles des femmes et des hommes au prisme du surnaturel ? Ces questions, qui seront 
abordées tout au long du cours, seront mises en relation avec la dimension matérielle de la 
littérature médiévale. La condition manuscrite des textes, les concepts de variance, de 
mouvance, les dynamiques de traduction, le statut de l’auteur et de l’auctoritas sont 
fondamentaux pour cerner les enjeux de la production textuelle de cette période. 
 
Textes au programme 
Des extraits des textes suivants seront distribués en cours : 
• Artus de Bretagne, traduction de Christine Ferlampin-Acher, Paris, Honoré Champion, 
2021. 
• Chrétien de Troyes, Erec et Enide, traduction de René Louis, Paris, Honoré Champion, 
1954. 
• Lancelot en prose, édition de Daniel Poirion, Paris, Gallimard, 2003. 
• Le Roman de Merlin en prose (publié d’après le ms. BNF français 24394), traduit par 
Corinne Füg-Pierreville, Paris, Honoré Champion, 2014. 
• Amadas et Ydoine, traduction de Christine Ferlampin-Acher et Denis Hüe, Paris, Honoré 
Champion, 2020. Une bibliographie critique sera par ailleurs distribuée au début du semestre. 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : un contrôle de lecture en classe (25%), un compte rendu d’un article ou d’un 
chapitre de livre à faire à la maison (25%), un examen écrit final sous la forme d’une dissertation 
à partir d’une problématique donnée (50%). 
 
LT24Y090 – Lecture de textes philosophiques 
 
Gr. 1 – Jacques-David EBGUY : Roland Barthes, la traversée des signes 
  
Gr 1 (Jacques-David Ebguy) Lundi 14h/17h HF s.506 B (5e ét.) 
 
Plus que tout autre penseur peut-être, Roland Barthes fut sensible au poids, dans nos sociétés, 
des signes et des systèmes de valeurs dont ils témoignent : dans un livre qui fit grand bruit, 
Mythologies (1957), il traite un certain nombre d’éléments du quotidien de la France des années 
1950 comme des « mythes », des systèmes de signes qu’on peut déchiffrer. On se propose 
d’étudier dans un premier temps cet ouvrage (son style, sa construction, sa portée critique…) et 
de mesurer l’importance de cette pratique de la « sémiologie » dans la pensée du XXe siècle. Mais 
l’œuvre de Barthes se présente ensuite comme un effort pour échapper à la loi du Signe et de 
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l’idéologie, pour en neutraliser la facticité et la violence : on étudiera dans un second temps ses 
Fragments d’un discours amoureux où, en goûtant la « région paradisiaque des signes subtils et 
clandestins », s’inventent un autre rapport aux signes, une nouvelle pratique énonciative et une 
philosophie de l’amour. 
 
Œuvres à lire : Roland Barthes, Mythologies [1957], Paris, Éditions du Seuil, « Points », 2014. 
Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux [1977], Paris, Éditions du Seuil, « Points 
Essais », 2020. 
 
Gr. 2 – Christophe LITWIN : Les Dialogues sur la religion naturelle de David Hume 
 
Gr 2 (Christophe Litwin) Mercredi 14h/17h HF s.305 B (3e ét.) 
 
Notre croyance en un être suprême créateur de l’univers prend-elle appui sur la nature humaine 
ou le sens commun, ou bien est-elle seulement une production arbitraire de l’imagination ? 
S’agit-il d’une croyance naturelle à l’être humain en tant qu’il exerce son jugement et son 
entendement relativement à l’expérience ? Quels sont les arguments des défenseurs   de   la   
religion   naturelle,   et   résistent-ils   à   l’examen sceptique rationnel ? À l’inverse, jusqu’où 
l’examen sceptique de cette croyance est-il efficace, si elle est naturelle — à partir de quand les 
raisonnements du sceptique buttent-ils sur le sens commun et paraissent-ils frivoles ? Et cette 
croyance naturelle, si elle existe, s’accorde-t-elle avec les dogmes de la religion révélée ? Il se 
pourrait ainsi qu’un questionnement sceptique des fondements de la religion naturelle ouvre à 
une remise en cause plus radicale encore des dogmes des religions révélées. Il se pourrait 
encore que si le sceptique est l’adversaire privilégié du théiste (c’est-à-dire du défenseur de la 
religion naturelle), les deux puissent partager une certaine idée commune de la raison et 
demeurer amis ; il se pourrait qu’à l’inverse, celui qui puise le plus directement dans les 
arguments sceptiques contre la religion naturelle pour émanciper la foi de la raison naturelle 
s’avère l’ennemi commun du théiste et du sceptique — celui qui s’exclut d’une sociabilité basée 
sur le sens commun et la rationalité. 
Tel est en tout cas le type de questions que soulève David Hume dans ses Dialogues sur la 
religion naturelle. C’est à partir de ce texte posthume et de quelques extraits de son Enquête sur 
l’entendement que nous nous exercerons à l’explication de texte philosophique au cours du 
semestre. 
 
Textes : 
David Hume, Dialogues sur la religion naturelle, trad. de M. Malherbe, Vrin, 2005 (réed.). 
David Hume, Enquête sur l’entendement humain, trad. A. Leroy, ed. M. Beyssade, Garnier 
flammarion, 2021. 
 
Modalités d’évaluation communes aux deux groupes : 
Contrôle continu : la note finale sera obtenue à partir du travail effectué dans le cadre du cours 
(50%) et du devoir écrit à l’examen de fin de semestre (50%). 
 
LT24Y100 – Grands textes en sciences humaines 
 
M. KALTENECKER : Formes de vie : un parcours 
La notion de « forme de vie », introduite par le philosophe Ludwig Wittgenstein au XXe siècle, 
peut se déplier par rapport à une interrogation centrale de toute philosophie morale, celui du « 
sens » de la vie. Celui-ci est articulé, par exemple, avec l’idée du bien, du divin ou de la mort. Le 
sujet est pris entre l’affirmation de soi, le désir du bonheur et la rencontre (conflictuelle ou 
harmonieuse) avec les autres, entre la recherche d’un sens supérieur et sa condition mortelle. 
Ce cours propose un long parcours à travers un certain nombre de textes philosophiques et 
sociologiques (extraits distribués à chaque séance). On croisera les éthiques d’Aristote et celle 
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du stoïcisme, puis les formes de vie proposées par le christianisme (le fidèle, le moine et 
l’ascète). Nietzsche marquera la prise en compte de la sécularisation de la question, puis celle de 
la « religion de l’art », de l’artiste comme forme de vie possible. L’on s’attardera enfin sur la 
question de la possibilité même d’une vie autonome à l’ère moderne, déclarée impossible par 
Theodor W. Adorno (« La vie bonne est impossible au sein de la vie mauvaise », c’est-à-dire le 
capitalisme) et qualifiée de « vie liquide » par Zygmunt Baumann. Le cours s’achèvera sur 
quelques réponses suggérées récemment : la proposition d’Alain Badiou de « vivre selon l’idée » 
et celle de « résonance » développée par Hartmut Rosa. Deux « motifs conducteurs » seront 
particulièrement étudiés : l’écriture d’une vie (« biographie ») comme activité censée lui donner 
forme et les lieux qui la traduisent concrètement. 
 
Bibliographie : 
Zygmunt Baumann, La Vie liquide, Pluriel, 2013 
Joris-Karl Huysmans, À rebours, G.-F. Flammarion, 2004 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : un partiel écrit en milieu de semestre, un écrit final et un DM (33% chacun). 
 
 LT26Y090 – Lexicologie française et sémantique V. NYCKEES  
 
Gr 1 (Vincent Nyckees) Lundi 15h/17h30 UFR LAC à préciser 
 
Objectifs et contenus 
Ce cours constitue une initiation aux notions et aux méthodes de la lexicologie française et de la 
sémantique. Il s’adresse à tous les étudiants intéressés par les différents aspects de l’étude des 
mots et du sens. Il permet également de se familiariser avec le type de questionnement sur le 
lexique pratiqué dans le cadre des concours d’enseignement de lettres modernes. 
En S4, puis en S5, le cours s’attachera successivement aux thèmes et objets suivants : origines et 
constitution du lexique français, procédés de formation des mots en français, notions de 
sémantique référentielle (sens, dénotation, référence), autonymie, hétérogénéité énonciative, 
connotations, relations lexico-sémantiques, sens figuré, champs sémantiques, notions d’analyse 
sémique, sens en contexte, mécanismes et modèles du changement sémantique, modèles de la 
catégorisation, éléments de pragmatique (actes de langage, implicite), connecteurs, éléments de 
sémantique textuelle. 
 
Bibliographie sélective : 
A. Lehmann, F. Martin-Berthet, Introduction à la lexicologie, Dunod, 5e édition, 2018. 
C. Baylon, X. Mignot, Initiation à la sémantique du langage, Initiation, Nathan, 2005. 
H. Mitterand, Les mots français, P.U.F., coll. Que sais-je ?, 1996. 
V. Nyckees, La sémantique, Belin, 1998 
J. Picoche, Précis de lexicologie française, Nathan, 1977. 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), l’autre en fin de 
semestre (50%).  
 
LL02Y020 – Histoire des langues romanes O. ZWARTJES  
 
Gr 1 (Otto Zwartjes) Mercredi 9h/11h HF s.471 E (4e ét.) 
 
Ce cours vise à donner un aperçu général sur les langues européennes et sur les langues indo-
européennes. Le latin classique était une langue littéraire et le latin vulgaire ou populaire était 
rarement écrit. Les variétés parlées furent graduellement transformées en latin tardif jusqu’au 
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VIIIe siècle et le latin était encore conçu comme une seule langue, mais pendant le Moyen Âge, 
elle s’était divisée en plusieurs langues : l’italien, le français, la langue d’oc, le castellan, le 
catalan, le portugais, etc. À partir de quelques textes représentatifs, on se propose d’évoquer, de 
façon nécessairement superficielle, quelques points importants du développement et de 
l’évolution des langues romanes, en se focalisant sur le français, l’espagnol et l’italien (les 
transitions phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexicales) : convergences 
(standardisation) et divergences. 
Bibliographie : textes disponibles sur MOODLE 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), l’autre en fin de 
semestre (50%).  
 
LT24Y150 – Les langues au Moyen Âge V. RUSSO  
 
Le Moyen Âge est une période manifestant un plurilinguisme riche et complexe. Le latin et les 
langues vernaculaires y coexistent, ayant toutefois leurs propres fonctions ; tandis que le latin se 
présente comme une « langue de culture », utilisée notamment dans la vie administrative, 
religieuse et judiciaire, les langues parlées se rencontrent généralement dans d’autres registres 
linguistiques. 
Ce cours vise à explorer non seulement cette situation de diglossie, mais également le statut des 
langues au Moyen Âge. Après une courte introduction consacrée à l’évolution du latin classique 
– et surtout du latin dit « vulgaire » ou « populaire » – vers la multitude de langues vernaculaires 
qui se sont épanouies au cours du Moyen Âge (voire au-delà), le cours sera consacré aux 
questions de langue à l’époque médiévale ; s’appuyant sur des textes et des documents variés, il 
abordera les débats, les théories et/ou les réflexions philosophiques sur le langage au Moyen 
Âge. (Les textes seront distribués en cours.) 
Bibliographie sélective 
Boucaud, Pierre et al., Histoire culturelle du Moyen Âge en Occident, Paris, Hachette, 2019. 
 
Modalités d’évaluation 
Pour les étudiants inscrits en CC : deux devoirs sur table comptant chacun pour 50% 
 
LT24Y140 – Enjeux du monde contemporain J.-F. GUENNOC 
 
Gr.1(Jean-François Guennoc)  Mercredi 9h/12h HF s.515 B (5e ét.) 
 
4 séances seront assurées par des intervenants professionnels. 
 
Ce cours a pour objectif d’approfondir la connaissance des médias (leur histoire, leurs 
techniques, leurs questionnements), et d’apprendre à en faire un usage critique (recherche 
documentaire, vérification des sources, recoupement de l’information). La compréhension en 
profondeur des faits et des évènements de l’actualité est, en effet, rendue si complexe par leur 
multiplicité et leur précipitation qu’il est nécessaire d’en acquérir une méthode de lecture. Cela 
passera par un travail de recherche donnant lieu à l’analyse linguistique d’un corpus de presse, 
sur le modèle des sciences de l’information et de la communication avec la production d’une 
note de synthèse et une présentation orale. 
Il sera complété par l’intervention d’un journaliste sur les différentes formes et pratiques du 
journalisme numérique et d’un professionnel de la communication sur la production culturelle. 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : la création d’un dossier documentaire et l’écriture d’une note de synthèse 
(50%), des contrôles de lecture (25%), et un travail sur table final (25%) 
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AS14Y020 - CINEMA 4 : Approche de la mise en scène 
 
Groupe 1 : Histoire du cinéma noir américain 
Lorenzo Leschi 
 
Dans ce cours, nous explorerons l’histoire du cinéma noir américain, de sa fondation par des 
militants des droits civiques et des entrepreneurs noirs américains en réaction à Naissance 
d’une nation (Griffith, 1915), jusqu’à la période contemporaine avec le succès public et critique 
d’une nouvelle génération de cinéastes noirs américains (Ava Duverney, Barry Jenkins, Jordan 
Peele, Ryan Coogler). Qu’appelle-t-on cinéma noir américain ? Quelles sont ses caractéristiques 
esthétiques, thématiques et économiques ? Quel rôle a-t-il joué dans l’affirmation de la culture 
noire américaine et dans le combat des Noirs américains pour l’égalité politique et la justice 
sociale aux États- Unis ? 
 
Bibliographie indicative : 
BALDWIN James, Le Diable trouve à faire, Capricci, 2018. 
CREMIEUX Anne, Les cinéastes Noirs américains et le rêve hollywoodien, L’Harmattan, 2004. 
DUBOIS Régis, Le cinéma noir américain des années Obama, LettMotif, 2017. 
DUBOIS Régis, Spike Lee, un cinéaste controversé, LettMotif, 2019. 
REID Mark, EUVRARD Janine, BORDAT Francis et BASSAN Raphaël (dir.) « Le cinéma noir 
américain », CinémAction, n°46, Édition du Cerf, 2004. 
 
Gr. 2 : Piéger le regard : le cinéma de Dario Argento 
Diego GACHADOUAT RANZ 
 
Méprisé au départ par la critique institutionnelle, Dario Argento fait l’objet d’une redécouverte 
depuis la fin des années 1990. C’est que ce maître du cinéma d’horreur et du giallo – genre qu’il a 
contribué à définir – est aussi et surtout un grand inventeur de formes. Ses films qui reposent 
sur des mises en scène stylisées empruntent à l’histoire de l’art une esthétique baroque pour 
jouer sur les apparences. En trompant ou en brouillant nos perceptions, le cinéaste interroge 
l’image dans son rapport à la vérité et le regard en nous enseignant à ne pas mélanger croire et 
savoir. À travers cette filmographie, il s’agira plus largement de réfléchir aux liens que le cinéma 
n’a cessé de développer depuis ses origines avec l’illusion. 
Bibliographie : 
THORET Jean-Baptiste, Dario Argento : le magicien de la peur, Cahiers du cinéma, 2002. La 
septième obsession, hors série n° 1 : « Dario Argento », Toulouse, juin 2019. 
AUMONT Jacques, L'image, Paris, Nathan, 1990. 
Modalités de contrôle de connaissance 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
  
AS14Y030 – CINEMA 4 : Analyse d’un corpus intermédiatique 
 
Groupe 1 : Cinéma et jeux vidéo 
Diego Gachadouat Ranz 
 
Ce cours propose d’aborder le renouvellement du cinéma sous l’influence des jeux vidéo. Le 
phénomène de « remédiation » permet de décrire d’une part la façon dont le cinéma a constitué 
dès le départ un modèle de référence pour la construction des univers vidéoludiques, d’autre 
part le processus par lequel les jeux vidéo remodèlent les formes filmiques contemporaines. Il 
est ainsi possible de repérer aujourd’hui des constructions narratives, des éléments de 
grammaire filmique et des modalités d’implication du spectateur inspirées par les jeux vidéo. 
Cette influence rend compte d’une maturation du jeu vidéo comme forme autonome 



 

EDUCO Printemps 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

L
et

tr
es

 m
o

d
er

n
es

 

174 

 

d’expression et de ses relations avec le cinéma. L’analyse portera sur des films qui relèvent aussi 
bien d’un cinéma spectaculaire (John Cameron, Bong Joon-Ho, Nicolas Winding Refn) que d’un 
cinéma de la lenteur (Gus Van Sant, Bi Gan, Béla Tarr) où nous verrons que la présence du jeu 
vidéo plus silencieuse n’en est pas moins profonde. 
 
Bibliographie : 
TRICLOT Matthieu, Philosophie des jeux vidéo, Paris, Éd. La Découverte, coll. « Zones », 2011. 
MANOVICH Lev, Le Langage des nouveaux médias, Dijon. Les Presses du réel, 2010. 
Cahiers du cinéma, hors série spécial jeux vidéo, septembre 2002. 
Décadrages, Cinéma à travers champs, n°39, dossier « Jeu vidéo et cinéma », Lausanne, automne 
2018. 
 
Modalités de contrôle de connaissance 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
Groupe 2 : Le point de vue : de la peinture de la Renaissance à la réalité virtuelle 
Diego Gachadouat Ranz 
 
Nous étudierons la notion de point de vue à travers sa circulation dans les arts de la 
représentation. Le point de vue est une notion essentielle pour comprendre les enjeux de la 
relation esthétique que le film noue avec son spectateur. Il offre ainsi un mode d’accès à la 
représentation qui questionne à la fois le régime des images et le statut du regard auquel elles 
s’adressent. Cette étude du point de vue à travers l’analyse d’objets issus de la peinture, du 
cinéma et du jeu vidéo nous permettra d'identifier des zones d’échanges entre ces différents 
champs artistiques. Depuis la perspective renaissante jusqu’aux dispositifs de réalité virtuelle, 
nous retracerons ainsi une histoire faite de prolongements, de déplacements, de ruptures et de 
recommencements. 
 
Bibliographie indicative : 
VERNET Marc, Figures de l'absence. De l’invisible au cinéma, Paris, Éd. de l'Étoile/Cahiers du 
cinéma, 1988. CASETTI Francesco, D’un regard l’autre : le film et son spectateur, Presses 
Universitaires de Lyon, 1990. 
NINEY François, Le subjectif de l’objectif : nos tournures d’esprit à l’écran, Klinsieck, coll. « 50 
questions », 2014. 
 
AS14Y040 – CINEMA 4 : Cinéma, social, politique 

 
Groupe 1 : Social et cinéma 
Éric DUFOUR 
 
Il s’agit de présenter ce qu’est une approche sociale du cinéma et de montrer en quoi elle 
s’oppose au formalisme. L’approche sociale a deux sens. Il s’agit premièrement d’une certaine 
interprétation des films qui s’oppose à l’approche formaliste et qui critique son apolitisme : elle 
s’intéresse à leur texte ou sous-texte politique et social. Il s’agit deuxièmement d’une approche 
qui revendique la pluralité des discours sur le cinéma, parce qu’un discours sur un film, c’est 
toujours une interprétation d’un film située du point de vue social – c’est-à-dire du point de vue 
  
des races, des classes et des genres. Autrement dit, un discours sur le cinéma n’est jamais 
objectif, d’une part, et il n’est jamais universel, d’autre part. 
 
Bibliographie indicative : 
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BURCH Noël, Revoir Hollywood. La nouvelle critique anglo-américaine, textes présentés, traduits 
et présentés par Noël Burch, Paris, Nathan, 1994, rééd. Paris, L’Harmattan, 2007. 
DORLIN Elsa, Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Actuel Marx, Paris, 
PUF, 2009. EISENSTEIN, Dickens & Griffith (Genèse du gros plan), Stalker Éditeur, 2007. 
 
Groupe 2 : Cinéma et idéologie : le loisir cinématographique en Allemagne (1933 -
1945) 
Anthony Rescigno 
 
Dans ce cours, nous étudierons comment le régime national-socialiste s’est emparé de 
l’ensemble des secteurs de l’industrie cinématographique en Allemagne dès 1933 et quel fut le 
rôle des films dans le processus de nazification de la société allemande. Pour ce faire, nous 
visualiserons de nombreux extraits de films choisis parmi le millier produit en Allemagne durant 
le Troisième Reich. Nous nous pencherons également sur le système législatif régissant le 
cinéma allemand et qui a permis la mise en place de l’un des systèmes de censure les plus stricts 
dans l’histoire du cinéma. Puis, nous passerons « de l’autre côté de l’écran » afin d’étudier les 
différents usages des films par les spectateurs et spectatrices en Allemagne (les enfants, les 
adolescents, les femmes, les militaires…). Nous verrons alors comment les studios, sous le 
contrôle du ministère de la Propagande, ont créé des productions spécialement destinées à 
chacun de ces publics. Appréhendé comme une véritable arme de softpower destinée à diffuser 
la culture allemande dans toute l’Europe, le cinéma allemand sera aussi observé à partir de sa 
distribution dans les territoires occupés par l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et 
notamment en France. 
 
Bibliographie indicative : 
KREIMEIER Klaus, Une histoire du cinéma allemand : la UFA, Flammarion, 1993. 
DUFOUR Éric Dufour et GENTON François (dir.), ILCEA (Le national-socialisme dans son cinéma) 
[En ligne], n°23, 2015. 
RENTSCHLER Eric, Ministry of Illusion: Nazi cinema and Its Afterlife, Harvard University Press, 
1996.. 
 
Modalités de contrôle de connaissance 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
AS14Y050 – CINEMA 4 : Croisements disciplinaires « lettres » 

 
Groupe 1 : Comme au cinéma : Les pouvoirs de la fiction en question 
Anastasia Rostan 
 
Le cours porte sur un corpus de films et d’extraits mettant en scène, par différents dispositifs, les 
effets des films et des fictions sur leurs personnages et sur le réel : entre autres, films où des 
personnages s’échappent dans le réel, où des personnages tentent d’échapper à la réalité par 
l’évasion dans les histoires, personnages imitant des personnages, ou rêvant leur vie comme un 
film (Mon Oncle d’Amérique, Perfect Blue, La Rose pourpre du Caire, Mullholland Dr., L’Esprit de 
la ruche, The Fall, etc.). L’analyse de ces mises en abyme de l’expérience spectatorielle, en regard 
de textes littéraires évoquant la réception des romans (Cervantès, Flaubert, Marivaux, Proust, 
etc.), sera l’occasion d’étudier comment le cinéma et la littérature réfléchissent les pouvoirs de la 
fiction, interrogent l’identification ou encore la portée morale ou politique des histoires. 
 
Bibliographie 
AUMONT Jacques, Fictions filmiques, Paris, Vrin, 2018. 
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JOUVE Vincent, Pouvoirs de la fiction. Pourquoi aime-t-on les histoires ?, Malakoff, Armand Colin, 
«La lettre et l'idée», 2019. 
LAVOCAT Françoise, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Éditions du Seuil, 2016. 
  
Groupe 2 Pier Paolo Pasolini : romancier, poète, dramaturge, cinéaste et théoricien 
Barnabé Sauvage 
 
Parmi les nombreux cinéastes ayant travaillé à la frontière de la littérature et du cinéma, peu 
l’auront autant traversée – et dans les deux sens – que Pier Paolo Pasolini. Entrant en littérature 
par la poésie puis le roman dans les années 1950, le penseur italien protéiforme s’initie dans les 
décennies suivantes au cinéma puis au théâtre, tout en continuant une œuvre critique et 
théorique jusqu’à la fin de sa vie en 1975. L’objectif de ce cours sera d’observer les différentes 
stratégies de traduction formelle de l’expression artistique et politique de Pasolini à travers ces 
différents médiums. On interrogera ainsi la place du mythe et de la culture littéraire européenne 
en général dans son cinéma, tout en envisageant à l’inverse l’influence du travail 
cinématographique sur sa conception de la poésie ou du théâtre comme sur sa prose 
romanesque et théorique. 
 
Bibliographie indicative 
JOUBERT-LAURENCIN Hervé, Le Grand Chant. Pasolini Poète et cinéaste, Macula, 2022. 
PASOLINI Pier Paolo, La Rage, traduit par Patricia ATZEI et Benoît CASAS, Nous, 2016. 
 
LT14Y030 - THEATRE 4 : Théâtre post-dramatique et performance 
Isabelle BARBERIS 
 
Histoire et esthétique de l'art performance, de 1945 à nos jours 
 
Ce cours initie aux grands principes esthétiques (expérience, esthétique analytique, non-art, 
geste, quotidien, etc) de l'art-action ou art performance à partir des premières expérimentations 
du Black Mountain Collège. Nous nous concentrons plus spécifiquement sur quelques grandes 
figures emblématiques (Allan Kaprow, Joseph Beuys, Marina Abramovic...) et sur certains 
mouvements (FLUXUS, art minimal) dans un souci analytique et critique (questions éthiques et 
politiques soulevées par l'art performance). Nous nous intéressons enfin à cette notion de 
"performance" qui se trouve au coeur de la postmodernité et du tournant linguistique de l'art 
contemporain. 
 
Modalité de contrôle des connaissances : exposés (50%) et contrôle final (50%) 
 
LT14Y010 - IMAGE 4 : Un artiste, une œuvre, une esthétique 
Florence DUMORA 
 
Jeudi 9h – 12h 471E (HF) Florence Dumora 
 
Visions et rêves peints. 
Qu’est-ce qu’une peinture visionnaire ? L’ « onirisme » d’une œuvre est-il affaire de contenu ? Ce 
cours explorera d’abord les manières dont la peinture a réglé, depuis la Renaissance, les 
rapports entre l’intériorité (souvenir, rêve, cauchemar, hallucination) et le surnaturel 
(apparitions, visions religieuses, enfers) ; sans opposer cette riche tradition iconographique, de 
Giotto, Véronèse ou Zurbarán à Gauguin, à l’éclatement ou la dilution de l’espace visionnaire 
peint après Freud, on repèrera des questions formelles et sémantiques qui valent des visions 
des saints aux expériences artistiques liées à l’imagerie cérébrale. 
 
Eléments bibliographiques 
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Daniel Arasse, Les Visions de Raphaël, Liana Levi, 2003. 
Guillaume Cassegrain ,Représenter la vision : Figuration des apparitions miraculeuses dans la 
peinture italienne de la Renaissance, Actes Sud, 2017. 
A. Cechi, Y. Hersant, C. Rabbi Bernard (dir.) La Renaissance et le rêve, RMN, 2013 (catalogue 
exposition du Musée du Luxembourg) 
Freud, L’Interprétation des rêves (1900), chapitre VII. 
  
Baldine Saint-Girons, Les marges de la nuit, Les Éditions de l’amateur, 2006. 
Victor Stoichita, L’œil mystique. Peindre l’extase dans l’Espagne du siècle d’or, ed. du Félin, 2011. 
Modalité de contrôle des connaissances : 
CC : Un travail écrit ou un exposé oral sur un sujet décidé en début d’année (50%) - examen de 
fin de semestre (50%)  
 
LT14Y020 - MUSIQUE 4 : Les mots et les sons : archéologie des écrits musicaux  
Laurence TIBI 
 
Vendredi 9h – 12h 685C (Moulins) Laurence Tibi 
 
Les écrivains et la musique 
Qu'ils soient eux-mêmes compositeurs, interprètes ou simplement mélomanes, nombreux sont 
les écrivains qui se mettent à l'écoute de la musique et puisent en elle leur inspiration. Loin de 
les laisser neutres, la musique suscite de leur part des réactions variées : curiosité pour un 
phénomène assez proche mais néanmoins différent du langage verbal (Diderot, Rousseau…), 
fascination (G. Sand, Baudelaire, Proust, Th. Bernhard…), profond intérêt pour un modèle 
stimulant l'inspiration créatrice (Lamartine, Laforgue, R. Ghil, Mallarmé, E. Dujardin, A. 
Schnitzler, T. Mann, J. Echenoz, P. Quignard…), mais également jalousie vis-à-vis d'un art parfois 
perçu comme "rival" (Balzac, Ch. Barbara, Mallarmé…). 
Ce cours se propose ainsi d'aborder l'inscription de la musique dans un certain nombre de textes 
littéraires, essentiellement en France, de la 2e moitié du XVIIIe au XXe siècle. Il s'appuie sur une 
anthologie d'écrits qui amènera les étudiants à étudier la présence musicale dans des genres 
littéraires variés (roman, conte, nouvelle, poésie, mais également critique musicale). 
Partant d'études comparées de divers écrits d’inspiration musicale, nous verrons comment les 
différents courants littéraires et musicaux éclairent la question d’un imaginaire musical dans la 
littérature, tout en inscrivant notre réflexion dans une grande évolution qui mène de la musique 
comme thématique à la musique comme instrument d'une poétique. 
 
Programme : 
- Anthologie distribuée en cours. 
- Balzac, “Gambara”, “Massimilla Doni” : Le Chef d’œuvre inconnu, Gambara, Massimilla 
Doni, Paris, Garnier- Flammarion, 1981. 
- E. Dujardin, Les Lauriers sont coupés, Garnier Flammarion, 2001. 
- T. Bernhard, Le Naufragé, Folio, Gallimard, 1993. 
- J. Echenoz, Maurice Ravel, Editions de minuit, 2006. 
 
Bibliographie 
Une bibliographie détaillée sera distribuée en début de cours. 
 
Modalité de contrôle des connaissances : 
Contrôle continu : 
Travaux dans le cadre du cours (50 %). 
Un devoir sur table en fin de semestre (50 %).  
 



 

EDUCO Printemps 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

L
et

tr
es

 m
o

d
er

n
es

 

178 

 

PARIS IV – L3 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
Secrétariat pédagogique de 3ème année de licence 
Bureau J336 –  David LAMBERT 
Escalier G, 3è étage 
Sorbonne 
1, rue Victor Cousin 
75005 Paris 
 
Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. 
Attention : accueil au public non assuré le lundi après-midi et le vendredi après-midi. 
 
Attention, ces cours sont réservés aux étudiants spécialistes, exemptés du cours de 
français d’EDUCO. 

LICENCE 3 

TBA  
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UNIVERSITE PARIS CITE – L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
UFR Lettres, Arts et Cinéma (LAC) 
Grands Moulins - Bâtiment C - 6ème étage – bureau 692 
16 rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
Email : paulette.hokuochu@u-paris.fr 

LICENCE 3 

 
LT26Y010 – Lecture d’un texte 2 
Un groupe à choisir 
 
Programme : 
Denis Diderot, La Religieuse, GF. 
L’œuvre au programme devra avoir été lue avant la rentrée universitaire. 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : la note globale est le résultat des exercices effectués dans le cadre du cours 
(50%) et d’un examen de fin de semestre (50%). 
 
LT26Y020 – Histoire culturelle de la modernité littéraire des écrivains 2 
 
Le cours propose un cycle de 12 conférences, réparties en 4 sessions de 3 séances. Ce cycle est 
relatif aux conditions de production, de réception et de légitimation de la « littérature » 
(entendue comme notion historicisée, dont le sens, les domaines, les objets, varient dans le 
temps) et de ses acteurs, des Lumières à l’époque contemporaine. Il s’attache notamment à 
définir les cadres d’une histoire de la théorisation de l’objet littéraire dans une période qui tend 
à se penser elle-même comme "moderne". 
Enseignants : 
- 18e siècle : F. LOTTERIE (3 séances) 
- Révolution française : O. RITZ (3 séances) 
- 19e siècle : P. PETITIER (3 séances) 
- 20e-21e siècle : L. ZIMMERMAN (3 séances) 
 
Modalités d’évaluation : un écrit de fin de semestre en temps limité (100%) 
 
LT26Y040 – Littérature étrangère et comparée 
 
C. COQUIO : L’écrivain, l’artiste et la faim  
(Cours également proposé en S4 : capacité d’accueil limitée) 
Pourquoi l’écrivain se décrit-il volontiers comme une créature affamée ? Quelle est sa quête, de 
quoi a-t-il faim, lui, qui le différencierait des autres et lui imposerait de vivre autrement, de 
chercher, d’errer ? Quel rapport y a- t-il entre la faim, le jeûne et l’art, la mystique ? La faim de 
l’artiste est-elle contraire à la faim naturelle ? Que signifie faire de la faim un art ? Et lorsqu’un 
poète meurt réellement de faim dans un camp, comment imaginer ce qu’il pense ? Quel regard 
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l’écrivain ou l’artiste pose-t-il sur l’affamé, l’homme qui jeûne ou poursuit une grève de la faim ? 
Peut-on raconter l’histoire d’un livre qui aurait faim et soif ? 
On posera ces questions à travers des œuvres qui nous transporteront de la fin du XIXe siècle au 
début du XXIe, d’un pays à un autre (Norvège, Tchécoslovaquie, Russie, Irlande-Etats-Unis), et 
d’un genre à l’autre (romans de Hamsun et de Toledo, récits courts de Kafka et de Chalamov, 
fiction filmique de Steve Mc Queen inspirée de faits réels). On tentera de les faire dialoguer 
ensemble, mais en les replaçant chacune dans une histoire propre. André Gide a parlé de « 
régions tabou », de « terrae incognitae » et d’« obscénité » à propos de « l’étrange roman » Faim 
de l’écrivain norvégien Knut Hamsun (1880), « un des romans qui ont définitivement infléchi et 
marqué l’écriture romanesque en notre siècle » (R. Boyer). Qu’est-ce qui s’explorait à travers ce 
thème de la faim à la fin du XIXe siècle, et qu’est-ce qui se cherche à présent dans un monde tout 
autre ? Pourquoi le grand poète norvégien de la faim, nobélisé en 1920, a-t-il été fasciné ensuite 
par le nazisme ? Pourquoi au tout début du siècle Kafka s’est-il tant intéressé aux jeûneurs 
publics et grévistes de la faim, et pourquoi voudra-t-il à la fin de sa vie qu’on brûle toute son 
œuvre ? Que fait le réalisateur Steve Mc Queen en 2008 en racontant la grève de la faim d’un 
résistant irlandais en 1981 ? Comment Varlam Chalamov, rescapé du Goulag, rend-il hommage 
au poète russe Ossip Mandelstam, mort de faim dans un camp de transit à une date inconnue ? 
Pourquoi Camille de Toledo aujourd’hui réécrit-il l’histoire du monde et de la Terre en 
racontant l’histoire d’un livre qui veut sortir de lui-même ? La faim peut-elle être un langage 
politique, ou même une action ? Que dit la faim des rapports entre la vie et la création, la pensée 
et l’action ? Que dit ce grand thème de la faim, qui traverse les littératures et les arts, des 
rapports de l’homme avec l’animal, avec les dieux, avec ses pairs, avec lui-même ? 
 
Bibliographie : 
-Knut Hamsun, Faim, trad. Régis Boyer, préface d’André Gide, PUF, Quadrige, 1961, rééd. 2017. 
-Franz Kafka, « Le jeûneur », dans Un jeûneur et autres nouvelles, trad. B. Lortholary, GF-1993. 
-Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, 13 récits (extraits), trad. S. Benech et L. Jurgenson, 
Verdier, 2013. 
-Camille de Toledo, Le Livre de la faim et de la soif, Gallimard, 2016 (extraits). 
-Hunger, film de Steve Mc Queen, 2008. 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre — un 
commentaire composé + un dossier comparatiste — (50%) et d’un travail sur table en fin de 
semestre – dissertation (50%). 
 
LT26Y050 – Littératures, arts et civilisations médiévales 
 
Claire DONNAT-ARACIL – Fictions et émotions conjugales du XIIe au XVe siècle 
« Et ils se marièrent et vécurent heureux… » Selon la formule traditionnelle des contes, le 
mariage constituerait le lieu du bonheur, mais aussi celui de l’épuisement des aventures et de la 
narration. Le cours mettra en parallèle deux œuvres médiévales qui, malgré leurs différences de 
genre et d’époque de composition, ont en commun d’interroger les fonctions littéraires du 
mariage, à la fois dans sa capacité à susciter le bonheur et dans son aptitude à générer la fiction : 
- Le roman arthurien Erec et Enide, composé par Chrétien de Troyes au XIIe siècle, relate 
comment la prouesse chevaleresque du héros est temporairement menacée par la joie que lui 
procurent ses noces ; 
- Rédigée à la fin du Moyen Âge, l’œuvre anonyme des Quinze Joies du mariage dresse un 
portrait satirique des époux prenant pour des joies les infortunes suscitées par l’état conjugal. 
D’un imaginaire courtois à un imaginaire bourgeois, la comparaison de ces deux œuvres 
permettra d’étudier comment les émotions conjugales construisent les relations entre mari et 
femme en inscrivant l’intimité du couple dans une communauté plus large, travaillée par les 
rapports de force entre les sexes et les classes sociales. 
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Textes étudiés : 
-Chrétien de Troyes, Érec et Énide, éd. et trad. Jean-Marie Fritz, Le Livre de Poches, Lettres 
gothiques, 1992. 
-Les Quinze Joies du mariage, éd. et trad. Nelly Labère, Gallimard, Folio Classique, 2016. Des 
textes complémentaires seront distribués au fil du semestre. 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : exercices effectués dans le cadre du cours (50%) + un écrit sur table en fin de 
semestre (50%). 
 
LT26Y070 – Histoire des théories littéraires S. PATRON 
 
Le cours consiste en un cycle de douze conférences visant à présenter les concepts les plus 
importants des grandes théories de la littérature et des textes littéraires. Après une introduction 
à la Poétique d’Aristote, seront envisagés successivement : le formalisme russe, l’œuvre de 
Mikhaïl Bakhtine, la théorie des genres/théorie de la fiction, le structuralisme littéraire/l’analyse 
structurale de la poésie, la sémiotique littéraire, la narratologie (classique), les théories de la 
réception/de la lecture, la critique génétique, la théorie des mondes possibles de la fiction, les 
approches énonciatives et pragmatiques des textes littéraires, la narratologie postclassique. 
 
Modalités d’évaluation : contrôle continu, travail écrit sur table en fin de semestre 
 
LT26Y100 – Stylistique française M. KROL 
 
Le cours consiste en une découverte de la stylistique diachronique, francophone. Il s'agit 
d'étudier la notion de changement stylistique, à l'échelle de l'histoire de la littérature moderne 
c'est-à-dire à partir du 15e siècle. On montrera comment, pour un genre donné, des faits 
nouveaux sur le plan de la syntaxe, de l'organisation textuelle, du lexique, de l'énonciation, de 
types de discours, de types de référence, de la ponctuation etc. s'installent et déterminent la 
texture de l'écrit, c'est-à-dire deviennent des traits stylistiques propres à la Renaissance, au 
classicisme, aux Lumières, au XIXe et au XXe siècles. A côté de ces éléments linguistiques, des 
procédés rhétoriques, not. des topoï culturels, seront identifiés en leur évolution ou fixité. 
Chemin faisant, on observera le long processus par lequel les changements stylistiques 
concourent à la cristallisation du concept de la littérature et à ses mutations. La pratique du 
commentaire stylistique tel qu'exigible aux concours sera mobilisée tout au long du semestre. 
Sur le plan de la méthodologie universitaire, l'enseignement met également en œuvre une 
pratique de la recherche partagée, i.e. à finalité immédiate et collective, à partir de la 
bibliographie. 
 
Bibliographie restreinte : 
Adam Jean-Michel (2005), La linguistique textuelle. Introduction à l'analyse textuelle des 
discours, Arman Colin Badiou-Monferran Claire (2019), "Réflexions sur l'histoire du changement 
stylistique: hypothèse événementielle, hypothèse variationniste et approche émergentiste", 
Cahiers de Narratologie n° 35 (en ligne). Bordas Eric (2005), "Et la conjonction resta tensive. Sur 
le et de relance rythmique", Le Français moderne 73/1: 23-39. 
Combettes Bernard (1998), Les constructions détachées en français, not. chapitre V : 103-129, 
Ophrys. Combettes Bernard (2012), "Linguistique textuelle et diachronie", Congrès Mondial de 
Linguistique Française, SHS Web of Conferences 1 (2012) (en ligne) 
Combettes Bernard (2017), "L’opposition langue parlée / langue écrite dans la linguistique 
historique de tradition française (1860-1930)", Langages 208: 69-82. (en ligne) 
Molinié G. (2013) : "Penser la stylistique historique", in Badiou-Monferran (éd.) La littérarité des 
belles-lettres. Un défi pour les sciences du texte? Classiques Garnier : 285-289. 
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ainsi que: 
Badiou-Monferran Claire (éd.) (2004), "La négation en français classique", Langue française 143. 
(en ligne). Cf. not. les contributions de C. Badiou-Monferran, N. Fournier, F. Berlan. 
Marchello-Nizia Ch. (1997), La langue française aux XIVe et XVe siècles, Nathan. Neveu F. (éd.), 
(1999), Phrases : syntaxe, rythme et cohésion du texte, SEDES. 
Magri V. & Granier O. (éds.), (2020), Variations et répétitions dans le récit de voyage, L'analisi 
linguistica e 
letteraria, Università cattolica del Sacro Cuore, Anno XXVIII - 1/202 (en ligne) 
Philippe G. & Piat J. (2018), "La langue littéraire à l'épreuve du temps", en ligne sur Acta fabula. 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : 
1)Deux devoirs à la maison : l’un en milieu de semestre (30%), l’autre en fin de semestre (30%). 
2)Un devoir sur table (40%). 
 
LT26Y120 – Littérature et histoire M. DAVIDOUX 
 
Regards croisés sur la révolution de 1848 : une révolution littéraire ? 
Si la révolution de 1848 est souvent qualifiée de révolution « oubliée » ou de révolution « 
refoulée », elle constitue pourtant un événement fondateur dans la modernité littéraire. Elle 
marque un tournant politique, social et culturel fondamental pour le XIXe siècle, un tournant 
dans lequel se rencontrent de manière profonde le littéraire et le politique. 
La révolution de 1848 a souvent été qualifiée de « révolution littéraire » dans plus d’un sens : 
événement précipité par la littérature, date clivante pour la modernité littéraire, objet littéraire 
singulier. Nous observerons ainsi le traitement de 1848 au croisement de la littérature et de 
l’histoire à travers différents types de textes : romans, poésie, écrits historiques, intimes et 
journalistiques. Dans une perspective plus large, nous questionnerons les modalités de 
l’écriture de l’histoire. Comment dire l’événement et qu’est-ce qui fait événement en littérature ? 
Comment s’opère la mise en fiction d’en événement historique clivant ? 
 
Bibliographie indicative : 
Corpus : 
-ERCKMANN-CHATRIAN, Histoire d’un homme du peuple [1865], Paris, J. Hetzel, 1876, 116 p. 
-FLAUBERT Gustave, L’Éducation sentimentale [1869], Paris, Gallimard, 2008, 502 p. 
-LAMARTINE Alphonse de, Histoire de la Révolution de 1848, Paris, Perrotin, 1849, 2 vol. 
-MÉNARD Louis, Prologue d’une révolution [1849], Paris, La Fabrique, 2007, 250 p. 
-SAND George, Souvenirs de 1848, Paris, Calmann-Lévy, 1880, 436 p. 
-STERN Daniel, Histoire de la Révolution de 1848 [1850], Paris, A. Lacroix-Verboeckoven, 1869, 
519 p. 
-SUE Eugène, Les Mystères du peuple [1849-1857], Paris, R. Laffont, 2003, 1031 p. Études 
critiques : 
-AGULHON Maurice, 1848 ou l’apprentissage de la République, Paris, Seuil, 1992, 290 p. 
-HAYAT Samuel, 1848 Quand la République était révolutionnaire, Paris, Seuil, 2014, 404 p. 
-MILLOT Hélène et SAMINADAYAR-PERRIN Corinne (dir.), 1848, une révolution du discours, 
Saint-Étienne, Cahiers intempestifs, 2001, 292 p. 
-OEHLER Dolf, Le Spleen contre l’oubli, Juin 1848, trad. Patrick CHARBONNEAU et Guy 
PETITDEMANGE, Paris, La Fabrique, 2017, 404 p. 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : la note globale est le résultat des exercices effectués dans le cadre du cours 
(50%) et d’un examen de fin semestre (50%) 
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LT26Y130 – Littérature et psychanalyse G. MESHKINFAM 
 
Peut-on appliquer la psychanalyse à la littérature ? 
Ce cours a un double objectif. D’abord, présenter aux étudiants les différents rapports, parfois 
conflictuels, qui ont uni la critique littéraire et la psychanalyse — des premiers travaux de Freud 
(‘1900) jusqu’aux récents ouvrages de Jean Bellemin-Noël et de Pierre Bayard (‘1980-2010). Il 
s’agira dans ce premier temps de se poser une question fondamentale : peut-on appliquer la 
psychanalyse à la littérature ? Et si oui, selon quelles modalités ? Dans un second temps, nous 
proposerons un voyage à travers différentes notions-clefs de la psychanalyse (complexe 
d’Œdipe, castration, travail du rêve) afin d’approcher différemment deux auteurs : Genet et 
Baudelaire. Il faudra donc envisager ce cours non pas comme une « mise sur le divan » de la 
littérature mais plutôt comme une initiation à certains concepts essentiels pour l’investigation 
des textes et comme un travail commun d’enquête méthodologique sur le bien-fondé d’une 
éventuelle « application » de la psychanalyse à la littérature. 
 
À lire et à se procurer absolument pour le semestre : 
  
Jean Genet, Les Bonnes (éd. Michel Corvin), Folio Théâtre, Gallimard, 2001 Jean Genet, Le Balcon 
(éd. Michel Corvin), Folio Théâtre, Gallimard, 2002 
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal (n’importe quelle édition avec le texte intégral dont Livre 
de Poche, Poésie/Gallimard ou Folio Classiques) 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : Exposé en classe ou rédaction d’un dossier de 15 000 signes à 20 000 
consistant en un compte-rendu critique d’ouvrage choisi au préalable par l’enseignant (50%) + 
examen de fin de semestre portant sur la problématique et les œuvres du programme (50%). 
 
LT26Y140 – Littérature d’aujourd’hui  C. DE BARY 
 
Ce cours s’attache à la littérature du XXI siècle et de la fin du XX siècle, et plus précisément aux 
formes de la narration lors de cette période. Il s’appuie sur des œuvres variées, qui abordent le 
fantastique comme le quotidien, le rural comme l’urbain, l’actuel comme les résurgences du 
passé, la fiction comme le documentaire, sans oublier la biofiction. Nous analyserons ces œuvres 
au moyen de commentaires. 
 
Œuvres au programme : 
Valérie Mréjen, Eau sauvage, Allia, 2004. (On évoquera d’autres œuvres, comme Forêt noire, 
2012, ou Troisième personne, 2017 ; ainsi qu’Autoportrait d’Édouard Levé, 2005.) 
J.M.-G. Le Clézio, Ritournelle de la faim, Gallimard, 2008, rééd. coll. « Folio ». Marie NDiaye, Rosie 
Carpe, Minuit, 2001, rééd. coll. « Double ». 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : 
1. Exercices effectués dans le cadre du cours : 50 %. 
2. Travail sur table en fin de semestre (commentaire d’un extrait d’une des œuvres 
étudiées) : 50 %. 
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LT16E010 – Esthétique - Les arts contemporains et l’expérience esthétique   
P. LIMIDO 
 
Le cours propose une introduction à l’esthétique et aux arts contemporains, selon une double 
approche théorique et historique : a) théorique pour définir le statut des œuvres et du geste 
artistique, ainsi que les modalités de l’expérience esthétique ; b) historique car la 
compréhension de l’art, au présent et au singulier, suppose de resituer l’évolution des pratiques 
et des modes de création. Cela permettra de prendre connaissance des principaux représentants 
de la philosophie analytique et de l’esthétique environnementale, de clarifier les thèmes de la « 
fin de l’art » et de la post-modernité, de comprendre à la fois l’épuisement et le renouveau de 
l’expérience esthétique dans les arts contemporains. 
 
Une bibliographie sera donnée à la rentrée. 
 
Modalités d’évaluation : un exposé suivi d’un devoir maison pendant le semestre (50%), et un 
examen terminal écrit (50%). 
 
AS16Y010 - Esthétique / technique 
 
Groupe 1, enseignante : Marie FRAPPAT 
 
La pellicule dans tous ses états : une histoire technique de la matière 
cinématographique 
De quelle étoffe ont été faits les rêves produits par l’industrie cinématographique pendant plus 
de cent vingt ans ? De ce ruban de pellicule dont on annonce depuis plusieurs années la 
disparition totale mais qui continue de résister, dans les cinémathèques, dans les laboratoires 
expérimentaux comme auprès des plus grands cinéastes hollywoodiens. 
Dans une perspective technique et socioculturelle, on étudiera l’histoire des supports, des 
formats, des machines et leurs différents usages, mais aussi l’histoire de tous les métiers 
impliqués dans la fabrication et le traitement de la pellicule, depuis les chimistes des 
laboratoires jusqu’aux cameramen, aux monteurs, aux projectionnistes et aux conservateurs. On 
verra enfin comment la « révolution numérique » est venue bouleverser toute la chaîne de 
production des films, et comment cependant cette matière qui se trouve au cœur de l’histoire du 
cinéma continue de perdurer aujourd’hui. 
 
Bibliographie indicative 
EDE François, GTC : histoire d’un laboratoire cinématographique, Fondation Jérôme Seydoux 
Pathé, 2016. MALTHETE Jacques, SALMON Stéphanie (dir.), Recherches et Innovations dans 
l’industrie du cinéma : les cahiers des ingénieurs Pathé (1906-1927), Fondation Jérôme Seydoux 
Pathé, 2017. 
PINEL Christophe, PINEL Vincent, Dictionnaire technique du cinéma, Armand Colin, 3e édition, 
2016. READ Paul, MEYER Mark-Paul, Restoration of Motion Picture Film, Butterworth-
Heinemann, 2000. 
 
Groupe. 2, enseignant : Tatian MONASSA 
 
Invention technique, invention esthétique 
Dans un art profondément technique comme le cinéma, créer des images veut toujours dire 
composer avec un appareillage, de manière que l’invention esthétique et l’invention technique 
vont de pair. Ce cours s’intéressera à l’entrecroisement entre la création de formes filmiques et 
la création d’appareils, en parcourant quelques cas historiques significatifs. Ce sera aussi 
l’occasion de réfléchir sur la prise en compte de la technique par les théories du cinéma et, plus 
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largement, sur les problématiques soulevées par l’articulation entre le domaine de l’art et celui 
de la technique. 
 
Bibliographie indicative : 
SALT Barry, Film Style and Technology: History and Analysis, Londres, Starword, 3e éd., 2009 
[1983]. COMOLLI Jean-Louis, Cinéma contre spectacle, suivi de « Technique et idéologie » (1971-
1972), Lagrasse, Verdier, 2009. 
SIMONDON Gilbert, Imagination et invention (1965-1966), Chatou, La Transparence, 2008. 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
 
AS16Y020 – Auteur.e.s 
  
GR. 1Enseignante : Iris MOMMENRANSY 
 
L’auteur-cinéaste : Jean-Luc Godard 
 
Jean-Luc Godard, dès ses débuts en tant que critique cinématographique dans les années 1950, 
s’interroge sur l’importance du statut d’auteur au cinéma. Envisagé comme l’opposant direct à 
un cinéma de studios et de grosses productions, l’auteur est la figure du cinéaste démiurge, 
indépendant et autonome. L’œuvre du cinéaste, par la multiplication des formes qu’elle propose, 
interroge différents rapports à la question auctoriale. Aujourd’hui considéré comme l’un des 
chefs de file du cinéma d’auteur français, Jean-Luc Godard a aussi été le réalisateur qui, en créant 
le collectif de cinéma marxiste Dziga Vertov en 1968, a signalé sa propre mort en tant que 
réalisateur pour s’effacer au sein d’un groupe. 
Ainsi, ce cours entend questionner les rapports du réalisateur au statut d’auteur. Qu’est-ce-qui 
différencie un auteur d’un cinéaste ? La vision absolue de l’auteur, comme créateur indépendant, 
n’est-elle pas une illusion artistique ? Chez Godard, l’auteur de cinéma n’est-il pas proche du 
lecteur passionné, attaché aux processus littéraires jusque dans sa pratique cinématographique 
? A l’aide de textes théoriques, d’analyses filmiques, d’entretiens du cinéaste, nous aurons à cœur 
de voir les dynamiques, les tensions et les limites de la question de l’auteur au cinéma. 
 
Bibliographie indicative 
BERGALA Alain et GODARD Jean-Luc, Les années Cahiers (1950-1959), « Champs », Flammarion, 
2007. DE BAECQUE Antoine, Godard : biographie, Grasset, 2010. 
AUMONT Jacques et MARIE Michel, section « Auteur », Dictionnaire théorique et critique du 
cinéma, Armand Colin, 2016. 
 
Groupe 2, enseignant : Pierre BERTHOMIEU 
 
Autour d’un cinéaste – Ridley Scott 
« Faire des films est une proposition qui coûte toujours plus cher ». Artisan, artiste, dessinateur, 
réalisateur de publicités et de longs métrages fameux, producteur à succès et propriétaire de 
studios, le britannique Ridley Scott a bâti un empire en près de cinquante ans. L’échec public de 
son premier film lui fait admettre le désir et la nécessité de trouver un public, de le garder et de 
savoir suivre les modes. Admettant le compromis permanent entre économie et créativité, sa 
filmographie est à la fois majeure, évidente et mystérieuse. Elle abonde en grands succès, « 
œuvres- cultes » (Thelma et Louise), films de genre ultra-raffinés (American Gangster, 
Mensonges d’Etat) et pièces méconnues ou oubliées (Legend, Traquée, Cartel). Créateur régulier 
de la science-fiction et de l’horreur (Alien, Blade Runner, Hannibal, Prometheus, Seul sur Mars, 
Alien : Covenant), Scott a aussi réinventé la fresque historique (Duellistes, 1492, Gladiator, 
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Kingdom of Heaven). Son approche visuelle, sa signature plastique, son goût pour la mythologie 
au cœur des récits réalistes ont exercé une large influence sur le spectaculaire anglo-saxon, et 
ses méthodes de travail (économie monumentale, obsession du détail, perfection de la pré-
production, technologies novatrices) sont devenues canoniques. 
Nourrie d’obsessions historiques, sociales et métaphysiques, l’œuvre résiste néanmoins au 
classement générique et aux grilles thématiques simples. Scott est un auteur mystérieux tapi 
sous l’identité d’un producteur-général d’armée. Le mystère de cet auteur visuel s’éclaire en 
plongeant au cœur de l’économie du blockbuster des années 1980-2010 et en détaillant les 
collaborations majeures (scénaristes, directeurs de la photographie, monteur, compositeurs) de 
cette vision mythologique qui interroge les rituels et totems des sociétés. 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
AS16Y030 – Contextes et créations 

Groupe 1, enseignante : Frédérique BERTHET 
 
La fabrique du naturel 
Des Symphonies urbaines des années 20 au Paris désenchanté de Un homme qui dort (1974), de 
la Street Photo- graphy des années 30 au « sépartement » de L’Amour flou (2018), le cours 
propose de réfléchir à des films où la performance cinématographique semble tout entière tenir 
aux « décors naturels ». Il s’agira de s’intéresser aux contextes de ces « performances » (quelle 
action artistique engagée, exceptionnelle et éphémère ?), et aux performers (cinéastes, 
interprètes, participants impliqués ou involontaires ?) qui créent en des lieux donnés, voire 
racontent l’histoire par ces lieux. On visera de façon privilégiée les scènes structurées par la ville 
et les paysages urbains, tout en explorant les espaces naturels qui font « décor ». 
 
Le corpus est aussi corrélé aux projections-rencontres du cycle « Explorer » du Cinéma de midi 
(cf. infra brochure), qui fait partie des films à voir pour ce cours. 
 
Bibliographie indicative 
AMIEL Vincent, MOURE José, Histoire vagabonde du cinéma, coll. « Cinéma et séries », 
Vendémiaire, 2020. BERTHOME Jean-Pierre, Le Décor au cinéma, Les Cahiers du cinéma, 2003. 
COSTA Antonio (dir.), « Le paysage au cinéma », Cinémas, vol. 12 n°1, Montréal, 2001. FARGE 
Arlette, Des lieux pour l’histoire, La librairie du XX° siècle, Seuil, 1997. 
 
Groupe 2, enseignant : Barnabé SAUVAGE 
 
Le cinéma sud-coréen contemporain : histoire, esthétique, industrie, soft power 
Si son intense production et diffusion à l’international lui laissait l’espérer depuis plus d’une 
décennie, le triomphe à Cannes de Parasite (2019) de Bong Joon-ho a permis à la Corée du Sud 
de franchir une nouvelle étape symbolique pour devenir un pays de cinéma majeur. Ce cours 
interrogera la « paradoxale » convergence d’un succès culturel grandissant (le cinéma de genre 
mais aussi la K-pop, ou les korean dramas) et d’un succès critique dans les grands festivals 
internationaux (qui constituent une véritable cinématographie d’« auteurs » : Bong Joon- ho, Lee 
Chang-dong, Park Chan-wook, Kim Ki-duk et Hong Sang-soo). Ce cours retracera les origines 
historiques et politiques (du traumatisme de la guerre de Corée en 1953 à l’établissement d’un 
soft power depuis les années 1990) du cinéma coréen et questionnera l’importance de la 
réception internationale pour l’essor de ce cinéma et de son esthétique depuis les années 2000. 
 
Bibliographie indicative : 
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FRODON Jean-Michel, « Paradoxe coréen », Le Monde diplomatique, mars 2019, p. 27. URL : 
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/03/FRODON/59640 
MONVOISIN Frédéric, Cinémas d’Asie, d’hier et d’aujourd’hui, Armand Colin, 2015 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).  
 
MUSIQUE 6 (LT16U070) 

LT16E030 – Les Avant-gardes musicales et poétiques 
Enseignant : Martin KALTENECKER 
 
Le cours sera à chaque fois divisé en deux. Il s’agit d’abord de parcourir les étapes significatives 
de l’évolution de la musique savante au xxe siècle, du dodécaphonisme jusqu’à la musique 
spectrale des années 1980. En regard de ce parcours, la seconde partie traitera une question 
particulière, celle des appareils – gramophone, radio, instruments électriques, magnétophone, 
ordinateur. On considérera donc l’incidence les appareils de production, de diffusion et d’écoute 
du son sur l’évolution des styles, la « médiamorphose » de l’écriture et de la production sonore, 
dans les domaines de la musique savante et des musiques populaires. 
 
Modalité d’évaluation 
Contrôle continu : un écrit en cours de semestre (33%) et un dossier écrit (33%), ainsi qu’un 
écrit à la fin du semestre (33%). 
 
IMAGE 6 (LT16U060) 
 
LT16E020 – Théories de l’image 
Enseignante : Line HERBERT-ARNAUD 
 
L’œuvre d’art à l’ère de la modernité, des avant -gardes 
Mais que s’est-il produit pour le statut de l’œuvre d’art au cours de la seconde moitié du XIXe 
siècle ? : Reproductibilité, perte de l’original, division par séquences, intermittence… En étudiant 
notamment des artistes tels que Manet, Courbet et Rodin puis en tentant de comprendre la 
révolution cézanienne et les remises en cause du plan revendiquées par les avant-gardes, nous 
verrons comment l’œuvre d’art a modifié son aura, sa temporalité et sa disponibilité dans 
l’espace social. Certains grands textes de références sur la modernité, (Baudelaire, Benjamin) 
accompagneront notre réflexion. 
 
Bibliographie sélective : 
BAUDELAIRE, Critique d’art, Gallimard, Folio essais, 1992 
BELTING Hans, Le chef d’œuvre invisible, Jacqueline Chambon, 2003 BENJAMIN Walter, Œuvres, 
Paris, Folio essais 
DIDI-HUBERMAN Georges, Devant l’image, Paris, Minuit, 1990 FRIED Michael, Contre la 
théâtralité, Paris, Gallimard, 2007 
KRAUSS Rosalind, L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, 
Macula,1993 LIANDRAT-GUIGUES Suzanne, Esthétique du mouvement cinématographique, 
Klincksieck, Paris, 2005 RECHT Roland, La Lettre de Humboldt, Christian Bourgois, 1989 
Modalités d’évaluation 
C.C. : - un écrit en cours de semestre (50%) 
- un partiel écrit en temps limité en fin de semestre (50%) 
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LT16E060 - Littérature et arts 2 
 
G.1 – Inès CAZALAS 
Réenchanter le vivant, recommencer le monde : à la recherche d’un merveilleux écologique 
Le désastre écologique en cours nous confronte très concrètement à la perspective de la « fin du 
monde », qui est au cœur de nombreux discours et récits (collapsologie, extinction studies ; 
dystopies, science-fiction post- apocalyptique). Paradoxalement, il nous ramène aussi au 
commencement du monde, en ce qu’il nous replonge dans le « temps du mythe », que Baptiste 
Morizot décrit comme « le moment où les êtres de la métamorphose prolifèrent » dans une 
indistinction de « formes de vie » « mystérieuses », « instables » et « imprévisibles ». Sous l’effet 
du changement climatique, mais aussi par l’éclairage de récentes découvertes scientifiques, nos 
milieux de vie nous apparaissent à la fois tragiquement contingents et incroyablement fascinants 
: nous entrevoyons en même temps la vulnérabilité extrême et la richesse inouïe de nos alliances 
avec les vivants non-humains. Si les trois décennies à venir sont sans doute, pour l’espèce 
humaine, la dernière « occasion de recommencer le monde », quels imaginaires mythiques 
réactiver, quels savoirs et quelles visions cultiver pour nourrir, plutôt que la seule peur, la 
curiosité et « le wonder », « cet émerveillement face aux prodiges vivants » (Baptiste Morizot) ? 
Comment éviter le triple écueil de la dépolitisation, du niais et du déni ? On analysera d’abord 
quelques propositions philosophiques (le retour à l’animisme appelé par David Abram, 
l’hypothèse « Gaïa » de Bruno Latour, le « Chthulucène » de Donna Haraway). Puis on comparera 
un ensemble de pratiques et de récits littéraires relevant du merveilleux (chants de louange, 
mythes et contes de tradition orale, nouvelles des écrivains chilien Luis Sepúlveda et 
mozambicain Mia Couto). On analysera enfin comment la rencontre des sciences du vivant et 
des arts visuels peut nourrir d’autres formes de merveilleux. On se demandera si ces récits et 
œuvres sortent de l’anthropomorphisme, comment ils travaillent à redistribuer les points de 
vue, les capacités d’action et d’énonciation, et comment ils repensent les notions de territoire, 
d’affiliation et de communauté. 
 
Une brochure d’extraits de textes philosophiques, anthropologiques et littéraires sera distribuée 
en cours. Éléments de bibliographie : 
Lawrence Buell, The Futur of Environmental Criticism. Environnmental Crisis and Literary 
Imagination, Blakwell Publishing, 2005. 
Jean-Christophe Cavallin, Valet noir. Vers une écologie des récits, José Corti, 2021. 
Jean-Patrice Courtois, « Promouvoir la perception : Thoreau et Leopold dans la nature », Les 
Limites du vivant, Éditions Dehors, 2016. 
Julien d’Huy, Cosmogonies. La préhistoire des mythes, La Découverte, 2020. 
Arturo Escobar, Sentir-penser avec la terre. Une écologie au-delà de l’Occident ?, Seuil, 2018. 
Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 
2019. Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Vaulx-en-Velin, Éditions des mondes à faire, 2020. 
Bruno Latour, Face à Gaïa : Huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La 
Découverte, 2015. Baptiste Morisot, Manières d’être vivant. Enquêtes sur la vie à travers nous, 
Actes Sud, 2020. 
Pierre Schoentjes, Ce qui a eu lieu. Essai d’écopoétique, Wildproject, 2015. Anne Simon, Une 
bête entre les lignes, Wildproject, 2021. 
Charles Stépanoff, Voyager dans l’invisible. Techniques chamaniques de l’imagination, La 
Découverte, 2019. Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, PUF, 2011. 
Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, Actes Sud, 2021. 
ZoneZadir, Zones à dire. Pour une écopoétique transculturelle, Revue Littérature n° 201, mars 
2021. 
  
Modalités d'évaluation : 
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre (50%) 
et d’un travail sur table en fin de semestre (50%).  
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LINGUISTIQUE 

PARIS IV – L1, L2, L3 

 

Licence 1 : Bureau 327, Anne DESDAMES – Licence 2 : Bureau 328, Leïla HOCINI 
Centre universitaire Malesherbes, 3ème étage 
108 boulevard Malesherbes 
75017 Paris 
 
Lundi de 14h à 16h30 (fermé le matin) 
Mardi - Mercredi - Jeudi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 16h30 (fermé le mercredi pour la L2) 
Vendredi de 9h30 à 12h15 (fermé l’après-midi) (fermé le vendredi pour la L1) 
 

LICENCE 1 

TBA  
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UNIVERSITE PARIS CITE – L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat : 
 
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Françoise Caudroit – Bureau 193C 
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage 
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
Début des cours : 23 janvier 

LICENCE 1-2 

LL02Y020 - Histoire des langues romanes 

Code U.E libre : L1 : ELI2U200 / L2 : ELI4U200 / L3 : ELI6U200 
 

Mercredi  9h-11h –  Salle 471 E – HF 
 
Enseignant : Marco Robecchi 
Ce cours vise à donner un aperçu général sur les langues européennes, les langues indo- 
européennes, et les langues européennes qui ne sont pas indo-européennes. Le latin classique 
était une langue littéraire, et le latin vulgaire ou populaire était rarement écrit. Les variétés 
parlées furent graduellement transformées en latin tardif jusqu’au VIIIe siècle et le latin était 
encore conçue comme une seule langue, mais pendant le Moyen Âge, elle s'était divisée en 
plusieurs langues : l’italien, le français, la langue d'oc, le castellan, le catalan, le portugais, etc. 
À partir de quelques textes représentatifs, on se propose d’évoquer, de façon nécessairement 
superficielle, quelques points importants du développement de l’évolution des langues romanes, 
en se focalisant sur le français, espagnol et italien (les transitions phonologiques, 
morphologiques, syntaxiques et lexiques): convergences (standardisation) et divergences. 
Bibliographie: textes disponibles sur MOODLE 
 
 
LL02Y040 - La description linguistique : du corpus à l’analyse  
 
Code U.E libre : L1 : ELI2U220 / L2 : ELI4U220 / L3 : ELI6U220 

 
Mardi   10h-12h  Salle 264 E HF 

 
Enseignante: Amal HASSEN 
Ce cours présente une introduction à la recherche en linguistique à travers la présentation de 
ses différents objectifs et méthodologies: la documentation des faits de langue et la description 
linguistique, la typologie et la linguistique comparative, la linguistique de corpus, la 
sociolinguistique et la linguistique anthropologique, jusqu’à la psycholinguistique et la 
neurolinguistique. Le cours réfléchit sur les objectifs et les spécificités de chaque approche, en 
proposant des exercices, des petits projets de recherche sur le terrain, des discussions 
interactives, avec une approche pratique. 
Les textes de référence seront rendus disponibles sur MOODLE. 
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LL02Y050 - Langage et cognition 
 
Code U.E libre : L1 : ELI2U230 / L2 : ELI4U230 / L3 : ELI6U230 

 
Jeudi   15h-18h -  Salle 418C – HF 

 
Enseignante : Dorotea BEVIVINO 
Attention ! Ce cours comprend 8 séances de 3 heures chacune 
Dans ce cours, nous examinerons un certain nombre de questions fondamentales relatives au 
langage humain et à la cognition. Les thèmes traités s’articuleront autour de : 
- la spécificité du langage humain par rapport à la communication animale non-humaine ; 
- les bases cérébrales du langage ; 
- l'acquisition du langage ; 
- les troubles du langage ; 
- les rapports entre langage, lecture et écriture. 
La bibliographie sera fournie en cours de semestre, en fonction du thème des séances. 
 
LL02Y060 - Diversité linguistique 
 
Code U.E libre : L1 :ELI2U240 / L2 :ELI4U240 / L3 :ELI6U240 
 
Mercredi 16h00 – 18h00 – 506B 
 
Enseignant : Amal HASSEN, Chenyu LI, Caihong WENG 
Les 1000 langues de l’Amérique représentent 15 % des langues du monde. En ce sens, 
l'Amérique paraît beaucoup plus diversifiée que l'Europe sur le plan linguistique avec une 
langue par tranche de 1062 habitants (comparativement à une langue par 2,5 millions 
d'habitants en Europe). Les pays les plus multilingues sont sans contredit la Papouasie-
Nouvelle-Guinée (830 langues), 
l’Australie (161 langues) et le Vanuatu (108 langues). 
Objectif 1 : (sociolinguistique) : Fournir aux étudiants une connaissance et une compréhension 
des grandes familles linguistiques, les politiques linguistiques, l’inégalité des langues numérique, 
de diffusion géographique et du statut (les dispositions linguistiques des constition des États 
souverains), langues en voie de disparition, la glottophagie. 
Objectif 2 : (typologie linguistique) Fournir aux étudiants des moyens typologiques relatifs aux 
langues. Nous présenterons ainsi les principaux critères de différenciation, ainsi qu’une histoire 
rapide de la méthode typologique (phonologie, morphosyntaxe). 
 
LL02Y090 - Redécouvrir la grammaire du français 
 
Code U.E libre : L1 : ELI2U930 / L2 : ELI4U930 / L3 : ELI6U930 
 
Jeudi 9h00 – 11h00 – Salle 265 E - HF Enseignant.e : en attente 
 
Ce cours est ouvert à tous les curieux de la langue française, qui veulent en savoir plus sur les 
règles sous-jacentes, à l’écrit comme à l’oral. 
On verra comment des notions linguistiques permettent de mieux décrire ces régularités que les 
grammaires scolaires ou traditionnelles. 
Il s’agira entre autres, de ne plus confondre la grammaire et l’orthographe, ni la grammaire 
(comme système de régularités) et la norme (qui bannit une variante quand plusieurs 
coexistent). 
Pour ne plus avoir peur de l’accord du participe passé, pour savoir pourquoi on omet le ne de 
négation, etc. 
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On s’appuiera sur les intuitions des locuteurs et sur les grands corpus disponibles sur Internet 
(Frantext, Orfeo, FrWac...). 
C. Blanche-Benveniste, Approches de la langue parlée, 1997. 
F. Gadet, Le français ordinaire, 1997. 
M. Grevisse et M. Goosse. Le Bon Usage, 2016 [1936]. 
M Riegel, J-C. Pellat, R. Rioul. La grammaire méthodique du français, 2014 [1994]. 
 
LL02Y070 - Les mots du français 
 
Code U.E libre : L1: ELI2U250 / L2: ELI4U250 / L3 : ELI6U250 
 
Lundi 13h15 – 15h15 - Salle 227 C - HF  
 
Enseignant : Jean-Baptiste LAMONTRE 
Nous aborderons dans ce cours le vocabulaire du français sous différents aspects : les 
différentes strates qui constituent le lexique du français moderne, l’histoire de l’orthographe, 
l’évolution des formes et des sens au fil du temps. L’objectif du cours est de savoir quelle langue 
on désigne par « français », quand, comment et pourquoi de nouveaux mots y entrent, ce que 
l’on désigne par « 
étymologie » et ce que l’étymologie d’un mot peut nous apprendre. Le matériel du cours sera 
affiché au fur et à mesure sur Moodle. 
Bibliographie : Bertrand, O., Histoire du vocabulaire français, Les Éditions de l’École 
Polytechnique, 2008 Catach, N., « Mythes et réalités de l’orthographe » In: Mots, n°28, 
septembre 1991. (https://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1991_num_28_1_2031) 
Cerquiglini, B., Une langue orpheline, Les Éditions de Minuit, 2007 Walter, H., L’aventure des 
mots français venus d’ailleurs, Robert Laffont, 1997 Walter, H., Le français dans tous les sens, 
Robert Laffont, 1998 
  
LL02Y030 - Langage et logique 
 
Code U.E libre : L1 : ELI2U270 / L2 : ELI4U270 / L3 : ELI6U270 
 
Lundi 10h – 12h salle 248E 
 
Enseignant : Timothée BERNARD 
Dans ce cours, nous nous intéressons aux liens entre logique et langage. Après avoir rappelé la 
distinction entre force logique et force rhétorique, nous étudierons les différentes formes de 
raisonnement ainsi que les notions formelles de validité et de preuve. Nous présenterons la 
logique booléenne et étudierons comment certains outils de la logique formelle (notamment, la 
logique des propositions et la logique du premier ordre) peuvent être employés pour rendre 
compte de la sémantique du langage naturel. 
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UNIVERSITE PARIS CITE – L3 

 

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :  
 
UFR Science du langage 
8,  place Paul Ricœur 
75013 Paris 
 
Armelle Collot 
Secrétariat pédagogique 
scolarite@linguist.univ-paris-diderot.fr 
Marie-France Le Gall 
Secrétariat pédagogique 
scolarite_lm@linguist.univ-paris-diderot.fr 
 
Ces cours peuvent être soumis à changement. 

LICENCE 3 

 
Pré-requis : Niveau  C1 de français pour tous les cours 
 
Phonologie 
 
SL16Y010 
 
Ce cours a pour but de fournir aux étudiants une expérience pratique d’analyse phonologique 
des phénomènes segmentaux (c'est à dire, au niveau du phonème), et de leur permettre 
d'acquérir et de développer une compréhension des résultats majeurs du domaine de la 
phonologie théorique formelle. 
Le phonème, allophones 
Processus morpho-phonologiques et neutralisations 
Interaction de processus 
Phénomènes phonologiques à travers les langues 
Le concept des traits distinctifs 
La syllabe 
 
Morphologie 
SL16Y020 
 
Ce cours est une introduction générale à la morphologie, c'est à dire à l'étude de la structure des 
mots. Il s'adresse aux étudiants qui n'ont pas reçu de formation antérieure en morphologie, ou 
n'ont reçu qu'une formation très superficielle. Il n'y a pas de prérequis. 
Le cours abordera toutes les grandes questions empirique et théorique en morphologie, et 
notamment: 
Les notions de lexème, morphème, affixe, paradigme 
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Les méthodes de segmentation morphologique 
La relation entre morphologie et lexique 
La différence entre flexion et construction de lexème 
La productivité des patrons morphologiques 
La composition 
Les paradigmes de flexion 
 
Pragmatique 
SL16Y030 
 
Ce cours est une introduction à la pragmatique (CM + TD). On y présentera de manière 
introductive les grands domaines d'investigation de la pragmatique, notamment la deixis et la 
référence, la structure informationnelle, les implicatures conversationnelles et conventionnelles, 
les présuppositions, les actes de langage. 
 
Linguistique de corpus 
SL16Y040 
 
L'objectif de ce cours est d'aborder des problématiques théoriques et pratiques liées au recueil, 
au traitement, à la structuration et à l'analyse de corpus linguistiques. Ainsi, après une 
introduction généraliste, le cours s'articulera autour de trois axes : 
Avoir des connaissances de base pour constituer son propre corpus, savoir où et comment 
trouver des données utiles à une recherche 
Prendre conscience des problématiques techniques et théoriques liées à la structuration des 
corpus linguistiques 
Savoir analyser des corpus à l’aide d’outils dédiés 
Afin d'obtenir un panorama le plus complet possible des différentes méthodes et techniques 
existantes, les neuf dernières séances du cours seront divisées en thématiques, chacune 
s'articulant autour des trois axes précédemment cités : 
Corpus d'apprenants 
Le WEB comme corpus 
Corpus comme support didactique pour le FLE 
Corpus et syntaxe 
Corpus et Acquisition du langage 
Corpus et protocoles/matériels expérimentaux 
Corpus littéraires 
Textométrie et statistiques textuelles 
Corpus et variation 
 
Linguistique de terrain / sociolinguistique 
SL16Y050  
 
Ce cours est composé de deux parties: une partie portant sur la sociolinguistique et l’autre sur la 
linguistique de terrain. 
Sociolinguistique 
Le but de ce cours est d’initier les étudiants aux notions de base de la sociolinguistique en tant 
que discipline qui s'intéresse aux mécanismes linguistiques sociaux qui sous-tendent 
l'utilisation du langage dans une communauté linguistique. Nous découvrirons, à travers 
diverses questions, les fondements de cette discipline (son émergence historique et ses 
différentes approches), qui correspond à une nouvelle façon d’envisager les questions de langue 
et les rapports entre l’homme et la société. On abordera la question de la production langagière 
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(choix des langues ou de variétés d'une langue) en contexte social; la variation linguistique et 
différentes contraintes qui pèsent sur l'utilisation de variantes linguistiques d'une langue; les 
contraintes géographiques, sociales, linguistiques, situationnelles et temporelles; le choix des 
langues: conséquences linguistiques et sociales (multilinguisme et concurrence linguistique, 
bilinguisme, diglossie, créolisation, pidginisation, etc.); la norme (objective, prescriptive et 
sociale); son rôle social; le changement social et linguistique planifiée (différents types 
d'intervention consciente en matière d'aménagement linguistique). 
Linguistique de terrain 
Ce cours est une initiation à la linguistique de terrain. Notre question centrale sera la suivante : 
comment étudie-t-on une langue sur le terrain auprès de locuteurs natifs ?Ce cours sera 
composé d’une partie théorique et d’une partie pratique. Pour la partie théorique, nous verrons 
quelles techniques d’investigation sont utilisées dans les domaines suivants : la 
phonétique/phonologie et la morphosyntaxe. Pour la partie pratique, nous collecterons nous-
mêmes des données d’une ou deux langues et nous travaillerons sur les corpus que nous aurons 
constitués. Les objectifs de cours sont les suivants : - Apprendre à collecter des données sur une 
langue non connue - Organiser son corpus - Analyser son corpus - Tirer des généralisations sur 
son corpus - Rédiger un petit article pour synthétiser ses données et ses analyses. 
 
Théories syntaxiques 
SL26Y010 
 
Présenter les principales théories syntaxiques génératives. Le cours est organisé de façon à 
introduire les thématiques que les différents modèles ont en commun et détailler pour chacune 
d'elle les différentes formalisations et prédictions empiriques découlant de ces modèles. 
1.  Les objectifs de la syntaxe théorique 
2.  Le lexique et la syntaxe : la notion de tête, le schéma X-barre et l’opération Merge. 
3.  Introduction aux grammaires d'unification, Introduction à la grammaire lexicale fonctionnelle 
(LFG) Lire Abeillé 2007 : intro et chap. 1, Muller 2016 (chap. 6, 7). La grammaire lexicale 
fonctionnelle (LFG): la structure en constituants et la structure fonctionnelle Structures de traits 
et unification ; Constituants et fonctions ; lire Asudeh et Toivonen 2009 
4. Sous-catégorisation et valence Les verbes à complément infinitif (« montée » et contrôle) J. 
Bresnan “Control and complementation”. Linguistic Inquiry 13: 343–434 
5.  La structure de la phrase et les définitions configurationnelles 
6.  L’opération Move et la localité 
7.  Les alternances verbales: passif, impersonnel, alternance dative…la notion de règle lexicale. J. 
Bresnan, The passive in lexical theory, in Bresnan (ed), 1982. The mental representation of 
grammatical relations, MIT Press. ; M Dalrymple 2001 LFG, chap 8 
8. Les dépendances à distance : interrogatives et relatives Une analyse sans mouvement . R. 
Kaplan, A. Zaenen “Long distance dependencies, constituent structure and functional 
uncertainty” in M. Dalrymple et al (eds) 1995, Formal issues in lexical functional grammar, CSLI, 
Stanford. 
9. Le liage et la reconstruction 
10.  Les pronoms personnels et réfléchis: principes de liage. M. Dalrymple, J. Maxwell, A. Zaenen 
1995 “Modelling syntactic constraints on anaphoric binding” in M. Dalrymple et al (eds) 1995, 
Formal issues in lexical functional grammar, CSLI, Stanford 
11.  Discussion et conclusion. 
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Grammaire du français 
SL16Y070 
 
Gr 1 (Claire Pellas) Mercredi 15h/17h30  UFR LAC à préciser 
 
Le français comme langue romane 
Grammaire de l’écrit, grammaire de l’oral 
Les catégories des mots : critères d’identification 
Les types de syntagmes et les structures en constituants 
Les fonctions grammaticales du français 
La valence du verbe et les alternances 
Les types de phrases 
La négation et les adverbes 
La coordination et l’accord 
Il y aura des exercices d'analyse de phrases et de recherche dans des corpus écrits et oraux 
annotés pour la syntaxe (Frantext, CEFC, FTB) Références A.Abeillé, D. Godard (eds) 2021. La 
grande Grammaire du français, Actes Sud A. Abeillé, Clément L., Liégeois L. 2019. Un corpus 
annoté pour le français : le French Treebank, TAL, 60 :2. M. Avanzi. 2017 Atlas du français de 
nos régions, Ophrys C. Blanche-Benveniste, Approches de la langue parlée, Ophrys, 1997. M 
Riegel, J-C. Pellat, R. Rioul. La grammaire méthodique du français, PUF, 2014 [1994] 
 
Acquisition du langage 
SL2BY030 
 
Les objectifs centraux du cours sont: 
Comprendre les enjeux fondamentaux de recherche en acquisition ainsi que les différentes 
hypothèses générales sur le développement linguistique de l’enfant 
Caractériser les premières étapes du développement syntaxique de l’enfant et comprendre les 
différentes hypothèses concernant la structure fonctionnelle du système initial 
Comprendre la construction d’hypothèses sur la grammaire cible en partant des données 
d’acquisition du langage 
Comprendre et caractériser le développement du domaine verbal dans trois contextes 
d'acquisition distincts (L1, bilinguisme et L2) 
Le programme détaillé, le planning et la bibliographie sont sur Moodle (étudiants inscrits). 
 
Evaluation 
Questionnaires sur des articles distribués tout au long du semestre. Examen final. Compte-
rendu commenté d'un article. 
 
Bibliographie fondamentale 
Chomsky N. (1990). Sur la nature, l’utilisation et l’acquisition du langage. Recherches 
Linguistiques de Vincennes, 19, 21-44. Texte original en anglais, 1987. 
Crain, S. & Lillo-Martin, D. (1999). An introduction to linguistic theory and language acquisition, 
Oxford: Blackwell Publishers. 
Déprez, V. & A. Pierce (1994). Crosslinguistic Evidence for Functional Projections in Early Child 
Grammar. In T. Hoekstra & B. Schwartz (eds.), Language Acquisition Studies in Generative 
Grammar, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 57-84. 
Guasti, M. T. (2002), Language Acquisition: The Growth of Grammar. Cambridge, MA: MIT Press. 
Lust, B. (2006). Child Language – Acquisition and Growth, Cambridge, New York: Cambridge 
University Press. 
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Perdue, C. & Gaonac'h, D. (2000). “Acquisition des langues secondes”. In M. Kail & M. Fayol (dir.) 
L'Acquisition Du Langage : Le Langage en Développement. Paris : Presses Universitaires de 
France, pp. 215-246. 
Prévost, P. (2009). The Acquisition of French. Amsterdam: John Benjamins. 
Ritchie, W. R. & Bhatia, T. K. (eds.) (1996). Handbook of second language acquisition. London: 
Academic Press. 
Saville-Troike, M. (2006). Introducing Second Language Acquisition. Cambridge : Cambridge 
University Press. White, L. (2003). Second language acquisition and Universal Grammar. 
Cambridge : Cambridge University Press. 
Une bibliographie détaillée sera fournie au début du cours. 
 
Bases formelles du TAL (probabilités et statistiques) - SL26E010 
 
Le cours a pour but de familiariser les étudiants avec les concepts mathématiques de probabilité 
et statistique descriptive, en alternant cours et exercices pratiques. L'accent est mis sur l'utilité 
de ces concepts en linguistique et en traitement automatique des langues. Programme indicatif : 
Méthodes sur corpus en TAL et en linguistique (cadre général et motivations), analyse 
combinatoire, éléments de la théorie des probabilités, variables aléatoires discrètes, statistiques 
descriptives et linguistique de corpus, tests statistiques et estimation en TAL 
 
Bases formelles du TAL (Analyse et Algèbre linéaire) - SL26E020 
 
Ce cours apporte quelques éléments de mathématiques et d'informatique sur une thématique 
d'analyse numérique. On y introduit d'abord quelques notions d'algèbre linéaire et d'analyse à 
un public d'étudiants sans formation supérieure en sciences puis on introduit les méthodes 
numériques de base pour l'analyse de de données de plusieurs variables (analyse en 
composantes principales) et l'apprentissage artificiel (notions d'optimisation). 
 
Algorithmique 
SL26Y020 
 
Définition de complexité en temps et en espace d’un algorithme. 
Mesure de la complexité, fonctions de complexité, notation grand-O. 
Techniques de calcul de la fonction de complexité pour algorithmes itératifs ainsi que pour 
algorithmes récursifs. 
Présentation de plusieurs algorithmes de tri (d’un tableau) et analyse comparée de leur 
complexité. 
Introduction des structures arborescentes et leurs implémentations sur machine. 
Cas particuliers d’arbres binaires : tas (heap), Arbres binaires de recherche, Arbres AVL. 
 

Programmation JAVA - SL26Y030 
 
Ce cours de java vise à acquérir trois compétences : - connaitre les bases de la programmation 
(types et variables, structures de contrôles, exceptions, fonctions, …) ; - savoir utiliser les classes 
de la bibliothèque standard et notamment les principales structures de données (ArrayList, 
HashMap, HashSet) - savoir pourquoi et comment définir ses classes (notion d’encapsulation et 
d’héritage) L’ensemble des notions seront introduites sur des exemples d’application de TAL et 
de linguistique informatique. 
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MATHEMATIQUES 

UNIVERSITE PARIS CITE – L1, L2 

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :  
 
Département de Sciences exactes – Evelyne Mondésir 
Bâtiment Condorcet, 1er étage – Bureau 136A 
4 Rue Elsa Morante, 75013 Paris 
samy.abbes@u-paris.fr 
 
Il y également beaucoup d’affichages : planning des examens, dates des jurys, notes… Enfin, il 
y a un site de « cours » (DSE – Espace Etudiants) sur la plateforme Moodle, accessible via 
l’ENT étudiant.   Les polycopiés et documents de travail sont à retirer auprès de la 
reprographie (bureau 135A). 

LICENCE 1 

Algèbre S2 
5 h CTD 
 
Syllabus 
Ce cours introduit des notions algébriques essentielles : polynômes, fractions rationnelles, 
algèbre linéaire 
 
Sommaire 
Objectifs : 
 
Maitriser les manipulations algébriques élémentaires pour les polynômes et les fractions 
rationnelles : somme, produit, division euclidienne, factorisation, racines ;  
Savoir factoriser des polynômes dans R et C, et décomposer une fraction rationnelle en 
éléments simples. 
Comprendre et savoir manipuler la structure d’espace vectoriel et les notions associées : 
sous- espaces vectoriels, intersection, somme et somme directe, familles libres et 
génératrices, bases. 
Savoir calculer avec des matrices (somme et produit, matrices élémentaires, systèmes 
linéaires, inversion, . . . ) 
Comprendre et manipuler les applications linéaires 
 
Physique S2 
2 h CM , 3 h TD 
 
Syllabus 
Introduction à la mécanique classique 
 
Sommaire 
Lois de Newton. 
Lois de conservation. 
Oscillateur harmonique. 
Mouvement des planètes. 
Introduction aux référentiels non inertiels. 
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Bibliographie 
Mécanique (Benson), Mécanique (Feynman), Fondamentals of physics (Halliday and 
Resnick), Physique (Hecht) 
 
Les horaires sont consultables sur le site https://licence.math.univ-paris-
diderot.fr/formations/math/l1/edt/ 

LICENCE 2 

Mathématiques approfondies S4 
4h CM , 6h TD 
 
Syllabus 
Ce cours permet d'acquérir ou d'introduire des notions fondamentales d'algèbre (formes 
quadratiques et orthogonalité) et d'analyse (séries de fonctions et séries entières, fonctions 
de plusieurs variables, intégrales doubles). 
 
Sommaire 
Algèbre : 
Formes quadratiques, 
produits scalaires, 
orthogonalité, 
matrices et transformations orthogonales. 
Analyse : 
Séries de fonctions et séries entières, 
fonctions de plusieurs variables, 
intégrales à paramètres, 
intégrales doubles. 
Bibliographie 
F. Liret, D. Martinais, Analyse deuxième année. Éd. Dunod, 2002. 
F. Liret, D. Martinais, Algèbre et géométrie deuxième année. Éd. Dunod, 2002 
Mathématiques tout-en-un pour la licence Niveau L2 sous la direction de Jean-Pierre Ramis 
et André Warusfel. Éd. Dunod, 2007. 
Cours de mathématiques (1ère & 2ème année d’Université) Jacques Vauthier, Claire Cazes, 
Mirella Krée, Paul Krée Anne-Cécile Vauthier. Éd. Eska, 2006. 
 
Probabilités discrètes 
2 h CM , 3 h TD  
 
Syllabus 
Le cours est une introduction aux probabilités discrètes. 
 
Sommaire 
Les objectifs principaux sont les suivants 
 
Maîtriser la combinatoire de base. 
Savoir reconnaître les variables entières usuelles dans des cadres classiques de 
modélisation. 
Savoir caractériser, de plusieurs manières, la loi d'une variable aléatoire discrète. Savoir 
exprimer, et le cas échéant calculer P(X ∈ I), E[f(X)].  
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Comprendre la notion de loi jointe, savoir caractériser l'indépendance de variables 
discrètes. 
Aborder les chaînes de Markov sur un espace d'état ni, pour des exemples simples : savoir 
décomposer l'espace d'état en classes, déterminer l'ensemble des mesures invariantes, 
calculer une probabilité d'atteinte, et comprendre le comportement en temps long de la loi 
de Xn. 
 
Interactions Mathématiques 
4h CTD 
 
Syllabus 
Il s'agit d'un enseignement mixte assuré par des enseignants Mathématiques et de 
Physique. L'objectif est d'initier les étudiants à une pratique des outils mathématiques du 
calcul différentiel à plusieurs variables en leur apportant immédiatement un éclairage issu 
de concepts physiques pour développer l'intuition vis-à-vis de ces notions non 
élémentaires. 
 
Sommaire 
Calcul différentiel, mécanique et équations de Maxwell. 
Courbes et surfaces paramétrées, notion d'élasticité, applications en cinématique 
 
Mathématiques discrètes 
2 h CM , 3 h TD 
 
Syllabus 
Le cours est une introduction aux objets discrets en mathématiques et à la théorie des 
graphes. 
 
Sommaire 
Après de rapides rappels sur les ensembles (y compris les fonctions et les relations) et leur 
cardinal, on s'intéressera à la théorie des graphes et à ses fondements. On étudiera 
plusieurs algorithmes et techniques de preuves sur les graphes (études de cas simples, 
généralisations, preuves par induction). Dans une dernière partie, on introduira les 
fonctions génératrices et certaines de leurs applications. 
 
Bibliographie 
Invitation to Discrete Mathematics, Jiri Matousek and Jaroslav Nesetril  
 

Les horaires sont consultables sur le site https://licence.math.univ-paris-
diderot.fr/formations/math/l2/edt/ 
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UNIVERSITÉ PARIS CITÉ – L3 

 
Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :  
 
Secrétariat de L3 Mathématiques 
U.F.R. de Mathématiques 
Bâtiment Sophie Germain - 2ème étage 
Bureaux 2008 et 2009 
8 place Aurélie Nemours (à l'extrêmité Sud-Est de l'Avenue de France) 
75013 Paris 
l3math-responsable@math.univ-paris-diderot.fr 
 

LICENCE 3 

SPECIALISATION : MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES 

 

Intégration et séries de Fourier 
 
structures d2 h CM , 3 h TD 
Syllabus 
Après l'introduction à la théorie de la mesure vue dans le cours de probabilités (S5), ce cours 
permet d'approfondir la compréhension de l'intégrale de Lebesgue et d'introduire la théorie des 
séries de Fourier 
 
Sommaire 
Objectifs : 
 
Maîtriser les fondements théoriques de l’intégrale de Lebesgue : théorie de la mesure, intégrale 
de fonctions mesurables positives ou intégrables. 
Connaître les conditions d’inversion de limite et d’une intégrale (convergence dominée, conti- 
nuité, dérivabilité et limites des intégrales à paramètres) et de deux intégrales (Fubini) 
Changement de variable des intégrales multiples 
Maîtriser les résultats fondamentaux sur les séries de Fourier du point de vue pré-hilbertien. 
 
Algèbre II 
 
2 h CM , 3 h TD 
Syllabus 
Cours d'algèbre avancé 
 
Sommaire 
Anneaux, Anneaux de polynômes. 
Corps, extensions de corps, corps finis. 
Réduction des endomorphismes. 
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Equations différentielles 
 
2 h CM , 3 h TD 
Syllabus 
Cet enseignement permet de comprendre les enjeux et méthodes de la théorie des équations 
différentielles ordinaires. 
 
Sommaire 
Objectifs : 
 
définitions d’équation et système d’équations différentielles ordinaires, solution locale, solution 
maximale ; 
résolution compl`ete dans le cas de systèmes linéaires à coefficients constants ; 
principaux résultats d’existence et d'unicité de solutions ; 
équations autonomes, notions de base sur l’étude qualitative, équilibres et solutions 
stationnaires, stabilité, fonction de Lyapounov ; 
méthodes numériques pour l’approximation des solutions, notamment les méthode d’Euler et 
du point milieu, ordre, stabilité et convergence. 
 
Fonctions holomorphes  
 
2 h CM , 3 h TD 
Syllabus 
Il s'agit d'un cours d'introduction à la théorie des fonctions d'une variable complexe. La 
dérivabilité de ces fonctions (au sens complexe) entraine des propriétés d'analyse 
remarquables. 
 
Sommaire 
fonctions holomorphes, équations de Cauchy-Riemann. 
rappels sur les séries entières, fonctions analytiques, principe des zéros isolés ; 
fonction exponentielle, fonction Logarithme ; 
intégrale le long d’un chemin, primitive locale d’une fonction holomorphe, formule de Cauchy 
pour un cercle ; 
analycité d’une fonction holomorphe, 
formule de la moyenne, principe du maximum, théorème de Liouville; démonstration du 
théorème de d’Alembert-Gauss ; 
invariance de l’intégrale d’une fonction holomorphe par homotopie de lacets 
indice d’un point par rapport à un lacet 
formule de Cauchy ; 
fonction méromorphe, pôles ; 
théorème des résidus et applications (dont le théorème de Rouché). 
Bibliographie 
Elias M. Stein and Rami Shakarchi. Complex analysis, volume 2 of Princeton Lectures in Analysis. 
Princeton University Press, Princeton, NJ, 2003. 
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Logique 
 
2 h CM , 3 h TD 
 
Syllabus 
Cours d'introduction à la méthode axiomatique. 
 
Sommaire 
Objectifs : 
 
maîtrise des notions usuelles sur les ensembles ordonnés, et des constructions ensemblistes 
élémentaires ; 
repérer que des ensembles rencontrés en mathématiques informatique sont dénombrables ou 
ont même cardinal que R ; 
introduction au calcul des prédicats du premier ordre pour les mathématiques et l’informatique. 
 
Optimisation 
 
2 h CM , 2 h TD , 0.75 h TP 
 
Syllabus 
Les objectifs du cours sont : 
 
de savoir formuler un problème d'optimisation dans  R^n avec ou sans contraintes; 
de savoir écrire les conditions d'optimalité ; 
de connaître et maîtriser les algorithmes de base (simplexe, gradient, gradient conjugué, 
Newton) 
Sommaire 
Cas sans contrainte : Existence, convexité (stricte, forte), coercivité, conditions d'optimalité. 
Cas sans contrainte 1D : méthode de recherche linéaire (Armijo, Wolfe, Goldstein), Newton. 
Cas sans contrainte ND : algorithme de gradient à pas fixe, à pas optimal, Newton. 
Cas avec contraintes : Lagrangien, conditions d'optimalité (Kuhn-Tucker). 
Cas avec contraintes : algorithme de gradient projeté, d'Uzawa, méthode de pénalisation. 
Cas linéaire avec contraintes : algorithme du simplexe. 
Bibliographie 
Michel Bierlaire. Introduction à l'optimisation différentiable. Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2013. 
J. Frédéric Bonnans, Jean Charles Gilbert, Claude Lemaréchal, and Claudia Sagastizábal. 
Optimisation numérique, volume 27 of Mathématiques & Applications (Berlin). Springer-Verlag, 
Berlin, 1997. 
Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. Convex Optimization Boyd and Vandenberghe. 
Cambridge Univerity Press, 2004. 
Philippe G. Ciarlet. Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation. Dunod, 
2007. 
Jean-Baptiste Hiriart-Urruty. Optimisation et analyse convexe. EDP Sciences, 2009. 
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Statistiques et simulations probabilistes 
 
2 h CM , 2 h TD , 0.75 h TP 
Syllabus 
Le cours est une introduction aux statistiques et aux simulations de l’aléa. 
 
Sommaire 
Introduction à la simulation d’une variable aléatoire réelle. 
Loi des Grands Nombres, Théorème Central Limite, Chebychev 
Estimateurs 
Intervalles de confiance 
Tests d'hypothèses 
 
Horaires - https://licence.math.univ-paris-diderot.fr/formations/math/l3-math-
fonda/edt/ 

SPECIALISATION : INGENIERIE MATHEMATIQUE 

 

Complément d'analyse 
 
5 h CTD 
Syllabus 
Ce cours a pour but de consolider et d'approfondir les notions d'analyse du L1 et du L2. 
 
Sommaire 
Les objectifs du cours sont : 
 
consolider les bases et techniques d’analyse de L1-L2 (suites et séries de fonctions, topologie de 
{R} (sup et inf), continuité uniforme,...) et savoir manipuler des quantificateurs. 
construire l’intégrale de Riemann et développer une théorie rigoureuse de l’intégrale. 
manipuler des sommes de Riemann et maîtriser le calcul de primitives classiques (fractions 
rationnelles, intégration par parties, changement de variables) 
résoudre certaines équations différentielles lin ́eaires d’ordre 1 et 2, ou à variables séparables. 
 
Statistiques et simulations probabilistes 
 
2 h CM , 2 h TD , 0.75 h TP 
Syllabus 
Le cours est une introduction aux statistiques et aux simulations de l’aléa. 
 
Sommaire 
Introduction à la simulation d’une variable aléatoire réelle. 
Loi des Grands Nombres, Théorème Central Limite, Chebychev 
Estimateurs 
Intervalles de confiance 
Tests d'hypothèses 
 
Horaires - https://licence.math.univ-paris-diderot.fr/formations/math/l3-
ingemaths/edt/ 



 

 

 

 

EDUCO Printemps 2023 

All course information subject to change – Course catalogue edition of  January 5, 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

IN
F

O
R

M
A

T
IQ

U
E

 

205 

 

INFORMATIQUE 

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ – L1, L2, L3 

 

Adresse de l'UFR 
Bâtiment  Sophie Germain 
8 place Aurélie Nemours 
UFR Informatique 3ème étage 
75013 Paris 
 
L1-L2  
Audrey.DallaFrancesca@univ-paris-diderot.fr Bur. 3055 
(permanences Zoom : 14h00 à 17h00) 
code: 482147 
scolarite-l1l2@informatique.univ-paris-diderot.fr Bur. 3055 
L3  
raja.taimes@informatique.univ-paris-diderot.fr Bur. 3005 
permanences Zoom : 10h00 à 12h00 ; 14h00 à 15h00 
code: 481714  
 

LICENCE 1 

Initiation à la programmation 2 (IP2) 
 
24h CM, 24h TD, 24h TP 
 
Objectifs 
Apprendre à concevoir et à manipuler des structures de données. Introduction à la récursivité 
sur les données, et sur le contrôle. Etude approfondie des listes chaînées. 
 
Résumé 
La première partie du cours concerne la modélisation avec une introduction aux objets : 
encapsulation des données, liaisons un peu plus complexes (lorsque les objets ont des 
références croisées), notion d'interface. 
 
Nous étudions ensuite de manière plus approfondie les structures récursives linéaires (listes 
chaînées, piles, files) ainsi que les bases de la programmation récursive. 
 
Développement d’algorithmes simples de parcours d'arbres. Bases de la programmation et de 
l’algorithmique. 
 
Concepts informatiques (CI2) 

Objectifs 
Comprendre et maîtriser un certain nombre de mécanismes et concepts fondamentaux propres 
aux traitements informatiques. 
 
Résumé 

mailto:Audrey.DallaFrancesca@univ-paris-diderot.fr
mailto:scolarite-l1l2@informatique.univ-paris-diderot.fr
mailto:raja.taimes@informatique.univ-paris-diderot.fr
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Présentation de concepts fondamentaux de l’informatique : mécanismes liés aux échanges 
d’information entre fonctions, références, pointeurs et adresses; la récursion : ses liens avec les 
arbres et les piles, son élimination, la technique de backtracking; quelques éléments de 
compression de textes et quelques éléments de cryptologie, numérisation des informations. 
 
Internet et outils (IO2) 

 
Objectifs 
Acquérir la maîtrise des standards du Web tels que HTML et CSS et le modèle client / serveur. 
Apprendre un des langages les plus utilisés pour le développement serveur (e.g. PHP); connaître 
les rudiments de la manipulation et de l'interrogation des bases de données; maîtriser 
l'interaction serveur Web / base de données. 
 
Résumé 
Principes généraux des réseaux et d’Internet. Introduction au protocole HTTP. HTML. CSS. 
Introduction au PHP. Introduction aux bases de données et à un système simple de gestion de 
bases de donnée (e.g. MySQL). Introduction à SQL et à l'interface PHP / MySQL. 
 
Mathématiques 2 (MI2) 

Résumé 
Arithmétique élémentaire (division euclidienne, congruence, pgcd, modulo); nombres 
complexes (parties réelle et imaginaire, opérations algébriques, racines des polynômes du 
second degré); polynômes (division euclidienne, factorisation, racine, formule de Taylor, degré); 
matrices (multiplication, puissance, inverse, pivot de Gauss, rang); suites et séries de réels 
(suites récurrentes linéaires d'ordre 2, lien avec les puissances de matrices; séries de réels; 
critères de comparaison pour la convergence; série harmonique, séries de Riemann) 
 

LICENCE 2 

 
Projet en informatique (PI4) 
 
Objectifs 
Conduite d'un premier projet répondant à un cahier des charges. 
 
Compétences visées 
Identifier les grandes phases du développement logiciel (spécification, développement, 
validation, déploiement/distribution, maintenance). 
Connaitre et mettre en pratique au moins une méthode agile 
Mener à bien la réalisation complète d'un logiciel de petite taille à partir d'une spécification 
donnée. 
Appliquer les outils et méthodes modernes du développement logiciel introduits en conduite de 
projet. 
Systématiser l'écriture de tests unitaires et d'intégration, ainsi que l'usage d'un système 
d'intégration continue. 
Communiquer au sein d'une équipe pour collaborer (revue de code, répartition des tâches, 
débat sur des choix de conception). 
Documenter un logiciel pour son utilisateur final. 
Documenter un code source pour améliorer sa qualité. 
Retravailler du code (factorisation, généralisation, nettoyage). 
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Éléments d’algorithmique 2 : outils pour l’analyse d’algorithmes (EA4)  
 
Objectifs 
Algorithmes et structures de données classiques. Compréhension des problèmes élémentaires 
de complexité. 
 
Résumé 
Complexité : ordres de grandeur usuels, complexité en temps et en espace, au pire, en moyenne ; 
Analyse comparée des algorithmes de tri classiques; permutations ; Structures pour les 
ensembles : listes, arbres binaires de recherche, tas, tables de hachage. 
 
Langage C (LC4) 
 
Objectifs 
Maîtrise du langage C et de la bibliothèque standard. 
 
Résumé 
Syntaxe générale, types, structures, unions, entrées/sorties standard; notion de pointeur, 
arithmétique des pointeurs, allocation dynamique de mémoire, chaînes de caractères, structures 
de données (listes, arbres), le débogueur, modularisation de programmes en C, make et Makefile, 
pointeurs de fonctions, macro-fonctions. 
 
Outils Logiques (OL4) 
 
Ce cours est une introduction à la logique et notamment au calcul propositionnel et à certaines 
techniques de déduction automatique : résolution, méthode de Davis-Putnam et diagrammes de 
décision binaire. 
 
Mathématiques 4 (MI4) 
 
Résumé 

Groupes concrets (groupes cycliques, groupe des permutations, racines de l'unité) 

Probabilités discrètes (variables aléatoires à valeurs dans un ensemble fini ou dénombrable, loi 
de probabilité, espérance, indépendance, probabilité conditionnelle) 

LICENCE 3 

 
Bases de Données (BD6) 
 
Compétences visées 
Comprendre les grandes lignes du modèle relationnel et de sa structuration en trois niveaux : 
conceptuel, logique et physique. Maîtriser la modélisation conceptuelle des données, ainsi que 
l'étape de traduction du schéma conceptuel en un schéma relationnel. Comprendre le rôle des 
contraintes d'intégrité et être capable de juger de la qualité d'un schéma relationnel en fonction 
d'un ensemble de contraintes données. Savoir concevoir une base de données, l’alimenter, la 
modifier et l’interroger. En particulier, savoir écrire et comprendre des requêtes en SQL avancé 
(e.g., requêtes imbriquées, avec agrégats etc.), mais également en algèbre relationnelle. 
Comprendre le lien entre algèbre relationnelle et optimisation des requêtes SQL. Comprendre le 
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statut et le mode d'utilisation des vues et tables temporaires (y compris l'utilisation des tables 
temporaires pour exprimer des requêtes récursives), ainsi que les spécificités propres à la 
gestion des données incomplètes. Comprendre les grandes lignes du théorème de Codd 
(équivalence entre calcul relationnel sûr et algèbre relationnelle, lien avec SQL). 
 
Résumé 
Bases de données relationnelles. Modèle conceptuel des données. Contraintes d'intégrité. 
Algèbre relationnelle. SQL. Données incomplètes. Vues. Requêtes récursives. Calcul relationnel. 
 
Grammaires et Analyse Syntaxique (GAS6) 
 
Compétences visées 
Les grammaires algébriques sont utilisées en informatique pour définir une syntaxe structurée, 
par exemple la syntaxe d'un langage de programmation avec des constructions imbriquées 
comme des conditionnelles, boucles, définitions de fonctions et procédures. Ce module enseigne 
les grammaires algébriques d'abord d'un point de vue pratique : comprendre et pouvoir écrire 
des grammaires, constructions d'analyseurs grammaticales descendantes (technique LL1) et 
ascendantes (technique LR1), utilisation d'un générateur d'analyse grammaticale moderne 
(menhir), interaction avec l'analyse lexicale et construction d'un arbre de syntaxe abstraite. 
Pendant les dernières semaines, les aspects fondamentaux des grammaires seront étudiés, 
comme leur relation avec les automates à pile, et les limites d'expressivité des grammaires. 
 
Pré-requis 
module Automates et Analyse Lexicale (AAL3): expressions rationnelles, automates 
déterministes et non-déterministes, lemme d'étoile, analyse lexicale. 
programmation en OCaml au niveau du cours PF5 
 
Programmation Réseaux (PR6) 
 
Objectif 
Apprendre à développer des programmes échangeant des données à travers un réseau. 
 
Résumé 
Ce cours présente les paradigmes principaux de la communication par socket dans un réseau. Il 
introduit les bibliothèques de fonctions permettant de communiquer par flux (TCP) et par 
paquet (UDP) et propose différentes séries de travaux pratiques ainsi qu'un projet afin de 
maîtriser leur utilisation. 
 
Introduction au Génie Logiciel (IGL6, option) 
24h CM/TP 
 
Compétences visées 
Formaliser les grandes phases du développement logiciel et leur intégration dans quelques 
processus de développement. 
Être initié à l'analyse des demandes informelles d'un client par problématisation. 
Distinguer spécification fonctionnelle, spécification non fonctionnelle, et choix de conception. 
Maîtriser quelques architectures modulaires classiques. 
Appliquer les outils et méthodes modernes du développement logiciel introduits en conduite de 
projet. 
Systématiser l'écriture de tests unitaires et d'intégration, ainsi que l'usage d'un système 
d'intégration continue, dans un processus de développement dirigé par les tests. 
Connaitre plusieurs méthodes agiles (Scrum, XP) et développer un regard critique qui permet 
de choisir la méthode la plus adaptée au cas pas cas 



 

 

 

 

EDUCO Printemps 2023 

All course information subject to change – Course catalogue edition of  January 5, 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

IN
F

O
R

M
A

T
IQ

U
E

 

209 

 

Utiliser des bibliothèques externes et être sensibilisé à la problématique des dépendances 
logicielles. 
Être sensibilisé à des concepts du génie logiciel comme la dette technique, la sûreté, la sécurité, 
etc. 
Langages de script (LS6, option) 
 
Objectif 
L'objectif de ce cours est d'apprendre les concepts des langages de script essentiellement à 
travers le langage Python. 
 
Détails 
Ce cours/TP introduit et approfondit le langage de programmation Python. Les concepts 
importants de Python sont présentés et mis en pratique: listes, dictionnaires, expressions 
régulières, objets, librairies de gestion du système d'exploitation, etc. Le langage de script bash 
est également abordé. 
 
Machines virtuelles (MV6, option) 
24h CM/TP 
 
Objectif 
Ce cours introduit aux principes des machines virtuelles exécutant du code-octet (comme 
Ocamlrun ou JVM) et présente les bases de la compilation d’un langage de haut niveau en code-
octet. Ce cours s'apparie très naturellement au cours Grammaires et Analyse Syntaxique en 
donnant des exemples d'analyse sémantique appliquée au résultat de l'analyse syntaxique. 
 
Détails 
Machines à piles; codage/décodage du code-octet; compilation : expressions, branchements, 
declarations locales et globales, données structurées, fonctions et notion de clôture. Exemples 
d’optimisation. Jeu d’instructions de Ocamlrun et JVM. 
 
Pré-requis 
Les TP utiliseront le langage OCAML, le cours de programmation fonctionnelle au S5 est donc un 
pré-requis essentiel. Ce cours introduit aux principes des machines virtuelles exécutant du code-
octet (comme Ocamlrun ou JVM) et présente les bases de la compilation d'un langage de haut 
niveau en code-octet. 
 
Programmation Efficace (PE6, option) 
24h CM/TP 
 
Objectif 
Le but de ce cours est d'apprendre à développer des techniques de programmation pour pouvoir 
programmer rapidement (en quelques heures) des prototypes pour résoudre des problèmes 
algorithmiques dont l'énoncé est simple mais pour lesquels trouver la meilleure solution est un 
problème complexe (par exemple des problèmes NP-complets, comme le voyageur de commerce 
ou le problème du sac à dos). L'idée est de vous sensibiliser au fait que pour certains problèmes 
avec un grand nombre d'instances, il n'est pas toujours possible d'avoir un programme qui 
trouve rapidement la solution optimale, mais qu'en revanche on peut programmer des 
algorithmes efficaces qui cherchent une solution approchée. 
 
Déroulement 
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Le cours comportera deux parties, une partie plus théorique où l'on abordera des questions de 
complexité et d'algorithmique et une partie plus pratique pour laquelle vous devrez 
programmer en peu de temps une solution pour un problème donné et ensuite nous passerons 
du temps à comparer vos solutions pour voir quelles sont les bonnes stratégies. L'évaluation se 
fera sous forme d'une compétition de programmation (la note ne se résumera pas au classement 
mais tiendra également compte du style de programmation). Les étudiants souhaitant suivre 
cette option sont vivement encouragés à venir passer le google hashcode dans le hub organisé 
par l'ufr (jeudi 28 février 2019 au soir). 
 
Pré-requis 
Maitrise d'un langage de Programmation (Java, Python ou C) 
Algorithmique 
Implémentation de structures de données 
Un peu de probabilités 
 
Programmation Web (PW6, option) 
24h CM/TP 
 
Objectifs 
L'objectif du cours de Programmation Web est de fournir une introduction aux méthodologies 
courantes pour le développement d'applications Web, coté client et coté serveur. 
 
Contenu 
Ce cours démarre avec une révision des langages HTML et CSS pour la description de pages 
Web. Ensuite une petite révision du langage PHP et des systèmes de bases de données permet 
d'introduire le développement serveur. Le cours se concentre ensuite sur les “frameworks” coté 
serveur (e.g. Symfony) et sur les serveurs node.js, ainsi que ajax pour la communication client-
serveur. Enfin le cours aborde la programmation côté client pour dynamiser les pages Web : 
Javascript et la librairie Jquery, ainsi que les librairies côté client pour simplifier la 
programmation CSS (e.g. Bootstrap). 
 
Pré-requis 
Connaissance minimale des langages HTML, CSS, PHP et SQL pour l'interrogation/manipulation 
de bases de données. 
 
Sécurité informatique (SI6, option) 

24h CM/TP 
 
Contenu 
Ce cours développe les fondations de la sécurité du logiciel. Nous étudierons les principales 
vulnérabilités logiciels ainsi que les attaques qui les exploitent (tel que les dépassements de 
tampon, les injections SQL ou les détournements de session). Nous aborderons également 
quelques mécanismes de défense permettant d'empêcher ou de restreindre l'impact de ces 
attaques. Nous insisterons en particulier sur l'importance de penser la sécurité du logiciel dès sa 
conception, y compris dans le choix des langages de programmation et l'utilisation de 
techniques d'analyse statique ou dynamique. Ce cours exige une maîtrise des outils Unix (ligne 
de commande, système de fichier) ainsi qu'une bonne connaissance du langage C et son 
écosystème (compilateur GCC, débogueur gdb).  
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PHILOSOPHIE 

UNIVERSITE PARIS CITE – L1, L2 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
Secrétariat L1 et L2 
Département de Lettres et Sciences Humaines (L.S.H) 
Bâtiments des Grands Moulins –  1er étage 
16, rue Marguerite Duras, 75013 Paris 
Email : scolarite.lsh@u-paris.fr 

LICENCE 1 

LT22Y050 - Lecture de textes philosophiques 
Un groupe à choisir 
 
Gr. 1 – P. ZAOUI : Rousseau : Les Confessions, livres I à V.  
 
Gr 1 (Pierre Zaoui) Lundi 9h/11h   HF (Halleaux Farines)  s.237 C (2e ét.) 
 
Quel étrange projet que de se peindre soi-même ! S’agit-il de se montrer ou se dissimuler ? de 
s’exposer ou de se défendre ? de se retrouver ou de se perdre ? de se distinguer ou de se fondre 
dans l’humaine condition ? Et quels bénéfices peut donc y trouver la philosophie ? La lecture des 
premiers livres des Confessions de Rousseau devraient nous aider à répondre à quelques unes 
de ces questions. 
Une bibliographie sera donnée au premier cours. 
 
Gr. 2 – C. LITWIN : Le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes de Rousseau 
 
Gr 2 (Christophe Litwin) Mercredi 14h/16h HF s.234 C (2e ét.) 
 
Paru en 1755, le Discours sur l’inégalité est le premier grand texte de la maturité philosophique 
de Rousseau, et certainement celui qui, avec le Contrat social, eut la plus grande influence sur la 
philosophie politique moderne, la théorie sociale et l’anthropologie. C’est aussi un texte 
faussement facile d’accès, dont le sens a été très tôt déformé : Voltaire y voyait déjà un livre écrit 
contre le genre humain et une invitation à marcher à quatre pattes ! En vérité, Rousseau 
n’idéalise aucunement dans ce texte la figure d’un « bon sauvage », ne soutient aucunement 
quelque idée de retour de l’homme à l’état de nature. Bien plutôt, il procède à une puissante 
critique de la circularité des modes de raisonnement des philosophes qui prétendent fonder les 
inégalités de l’état civil sur l’hypothèse d’un état de nature. Ceux-ci commencent toujours par 
projeter sur un état de nature supposé les contradictions qui caractérisent l’existence humaine 
dans l’état civil, et justifient ainsi de manière faussement tautologique, et en vérité idéologiques, 
les contradictions de la société en les rapportant à la nature de l’être humain. 
Pour rendre compte de l’origine et des fondements des inégalités, il faut au contraire partir de 
l’hypothèse d’un état de nature où les humains mènent une existence résolument étrangère à la 
vie sociale et à ses contradictions, puisque ce qu’il s’agit d’éclairer c’est précisément comment 
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les contradictions sociales et les rapports de domination se forment de façon graduelle, au gré de 
progrès techniques, de développements économiques, et d’inventions juridico-politiques 
étroitement liées à l’invention de la propriété. 
Texte : Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 
édition de B. Bachofen et B. Bernardi, Garnier Flammarion, 2011 
 
Gr. 3 – L. ZIMMERMANN : Platon, Le Banquet 

Gr 3 (Laurent Zimmermann)  Jeudi 16h/18h  HF s.304 B (3e ét.) 
 
L’objectif du cours sera en premier lieu de lire Le Banquet pour en saisir le cheminement 
philosophique et pour comprendre les concepts qu’il déploie. Ce faisant, il sera nécessaire de lire 
aussi des extraits d’autres dialogues de Platon, extraits qui seront fournis en cours. Mais il s’agira 
également de prolonger la réflexion sur certains points, en particulier sur la question de 
l’amour, en lisant des textes ultérieurs de l’histoire de la philosophie, jusqu’au contemporain. 
Les extraits nécessaires pour aller vers ces prolongements seront également fournis en cours. 
Bibliographie : Platon, Le Banquet, trad. et notes par L. Brisson, G.-F. Flammarion 
 
Gr. 4 – P. ZAOUI : Nietzsche : Humain trop humain, un livre pour esprits libres. 
 
Gr 4 (Pierre Zaoui) Mercredi 9h/11h HF s.248 E (2e ét.) 
 
Proposant une lecture suivie du premier recueil d’aphorismes de Nietzsche, ce cours se voudrait 
aussi une introduction à l’ensemble de sa philosophie : philosophie d’esprit libre, par-delà bien 
et mal, sans Dieu, sans Etat, transvaluant toutes les valeurs, bref une philosophie inclassable. Car 
Humain trop humain est aussi la première œuvre dans laquelle, rompant avec Schopenhauer et 
Wagner, Nietzsche devint Nietzsche. 
Une bibliographie sera donnée au premier cours. 
 
Gr. 5 – P. PETITIER : Georg Simmel, Les Grandes Villes et la vie de l’esprit (Payot, 
2018) 
 
Gr 5 (Paule Petitier) Vendredi 13h/15h HF s.064 E (RDC) 
 
Dans cet essai écrit au début du XXe siècle, le sociologue et philosophe allemand Georg Simmel 
étudie la façon dont l’expérience de la ville transforme notre perception du temps et de l’espace, 
mais aussi la forme des relations entre les individus. À la suite, dans Sociologie des sens, l’auteur 
analyse comment ces conditions nouvelles modifient nos perceptions elles-mêmes, en 
s’appuyant sur des exemples artistiques et littéraires. 
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LICENCE 2 

 
LT24Y090 – Lecture de textes philosophiques 
 
Gr. 1 – Jacques-David EBGUY : Roland Barthes, la traversée des signes 
 
 Gr 1 (Martin Kaltenecker) Lundi 12h/15h HF s.244 E (2e ét.) 
 
Plus que tout autre penseur peut-être, Roland Barthes fut sensible au poids, dans nos sociétés, 
des signes et des systèmes de valeurs dont ils témoignent : dans un livre qui fit grand bruit, 
Mythologies (1957), il traite un certain nombre d’éléments du quotidien de la France des années 
1950 comme des « mythes », des systèmes de signes qu’on peut déchiffrer. On se propose 
d’étudier dans un premier temps cet ouvrage (son style, sa construction, sa portée critique…) et 
de mesurer l’importance de cette pratique de la « sémiologie » dans la pensée du XXe siècle. Mais 
l’œuvre de Barthes se présente ensuite comme un effort pour échapper à la loi du Signe et de 
l’idéologie, pour en neutraliser la facticité et la violence : on étudiera dans un second temps ses 
Fragments d’un discours amoureux où, en goûtant la « région paradisiaque des signes subtils et 
clandestins », s’inventent un autre rapport aux signes, une nouvelle pratique énonciative et une 
philosophie de l’amour. 
 
Œuvres à lire : Roland Barthes, Mythologies [1957], Paris, Éditions du Seuil, « Points », 2014. 
Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux [1977], Paris, Éditions du Seuil, « Points 
Essais », 2020. 
 
Gr. 2 – Christophe LITWIN : Les Dialogues sur la religion naturelle de David Hume 

Gr 2 (Christophe Litwin) Mercredi 14h/17h HF s.305 B (3e ét.) 
 
Notre croyance en un être suprême créateur de l’univers prend-elle appui sur la nature humaine 
ou le sens commun, ou bien est-elle seulement une production arbitraire de l’imagination ? 
S’agit-il d’une croyance naturelle à l’être humain en tant qu’il exerce son jugement et son 
entendement relativement à l’expérience ? Quels sont les arguments des défenseurs   de   la   
religion   naturelle,   et   résistent-ils   à   l’examen sceptique rationnel ? À l’inverse, jusqu’où 
l’examen sceptique de cette croyance est-il efficace, si elle est naturelle — à partir de quand les 
raisonnements du sceptique buttent-ils sur le sens commun et paraissent-ils frivoles ? Et cette 
croyance naturelle, si elle existe, s’accorde-t-elle avec les dogmes de la religion révélée ? Il se 
pourrait ainsi qu’un questionnement sceptique des fondements de la religion naturelle ouvre à 
une remise en cause plus radicale encore des dogmes des religions révélées. Il se pourrait encore 
que si le sceptique est l’adversaire privilégié du théiste (c’est-à-dire du défenseur de la religion 
naturelle), les deux puissent partager une certaine idée commune de la raison et demeurer amis 
; il se pourrait qu’à l’inverse, celui qui puise le plus directement dans les arguments sceptiques 
contre la religion naturelle pour émanciper la foi de la raison naturelle s’avère l’ennemi commun 
du théiste et du sceptique — celui qui s’exclut d’une sociabilité basée sur le sens commun et la 
rationalité. 
Tel est en tout cas le type de questions que soulève David Hume dans ses Dialogues sur la 
religion naturelle. C’est à partir de ce texte posthume et de quelques extraits de son Enquête sur 
l’entendement que nous nous exercerons à l’explication de texte philosophique au cours du 
semestre. 
 
Textes : 
David Hume, Dialogues sur la religion naturelle, trad. de M. Malherbe, Vrin, 2005 (réed.). 
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David Hume, Enquête sur l’entendement humain, trad. A. Leroy, ed. M. Beyssade, Garnier 
flammarion, 2021. 
 
Modalités d’évaluation communes aux deux groupes : 
Contrôle continu : la note finale sera obtenue à partir du travail effectué dans le cadre du cours 
(50%) et du devoir écrit à l’examen de fin de semestre (50%). 
 
 

LT24Y100 – Grands textes en sciences humaines 
 
Gr 1 (Martin Kaltenecker) Lundi 12h/15h HF s.244 E (2e ét.) 
 
M. KALTENECKER : Formes de vie : un parcours 
La notion de « forme de vie », introduite par le philosophe Ludwig Wittgenstein au XXe siècle, 
peut se déplier par rapport à une interrogation centrale de toute philosophie morale, celui du « 
sens » de la vie. Celui-ci est articulé, par exemple, avec l’idée du bien, du divin ou de la mort. Le 
sujet est pris entre l’affirmation de soi, le désir du bonheur et la rencontre (conflictuelle ou 
harmonieuse) avec les autres, entre la recherche d’un sens supérieur et sa condition mortelle. 
Ce cours propose un long parcours à travers un certain nombre de textes philosophiques et 
sociologiques (extraits distribués à chaque séance). On croisera les éthiques d’Aristote et celle 
du stoïcisme, puis les formes de vie proposées par le christianisme (le fidèle, le moine et 
l’ascète). Nietzsche marquera la prise en compte de la sécularisation de la question, puis celle de 
la « religion de l’art », de l’artiste comme forme de vie possible. L’on s’attardera enfin sur la 
question de la possibilité même d’une vie autonome à l’ère moderne, déclarée impossible par 
Theodor W. Adorno (« La vie bonne est impossible au sein de la vie mauvaise », c’est-à-dire le 
capitalisme) et qualifiée de « vie liquide » par Zygmunt Baumann. Le cours s’achèvera sur 
quelques réponses suggérées récemment : la proposition d’Alain Badiou de « vivre selon l’idée » 
et celle de « résonance » développée par Hartmut Rosa. Deux « motifs conducteurs » seront 
particulièrement étudiés : l’écriture d’une vie (« biographie ») comme activité censée lui donner 
forme et les lieux qui la traduisent concrètement. 
 
Bibliographie : 
Zygmunt Baumann, La Vie liquide, Pluriel, 2013 
Joris-Karl Huysmans, À rebours, G.-F. Flammarion, 2004 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : un partiel écrit en milieu de semestre, un écrit final et un DM (33% chacun).  
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PARIS I – L3 

 

Secrétariat  Pédagogique des L3 : Frédérique Gié 
Bureau D004 – 17 rue de la Sorbonne 
Paris 5e 
 
 
Informations importantes 
Les cours de L3 ont lieu en majeure partie à l’UFR de Philosophie situé au Centre Sorbonne, 
17 rue de la Sorbonne Paris 5eme, salles Halbwachs, Lalande et Cavaillès (escalier C, 1er 
étage). 
 
Une fois votre inscription administrative effectuée vous devez mettre en fonctionnement 
votre messagerie personnelle sur l’ENT (environnement numérique de travail) afin d’être 
tenus informés des dates et renseignements utiles au bon déroulement de votre année 
universitaire. 
 
 

LICENCE 3 

 

K3010219 Philosophie générale 

K3010419 Histoire de la philosophie moderne et contemporaine 

K3010619 Epistémologie 

K3011419 Histoire des sciences 

K3011019 Philosophie morale et politique 

K3010819 Esthétique 

K3011219 Philosophie du droit 

K3020419 Logique 

K3020219 Philosophie de la logique 

KS301219 Socio-anthropologie de la connaissance 

KS301419 Corps et politique 

KS301619  Pratique de l'enquête sociologique 2 
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PHYSIQUE 

UNIVERSITE PARIS CITE – L1, L2 

Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours  : 
 
UFR Physique  
Bâtiment Condorcet - 2ème étage 
4,  rue Elsa Morante 
75013 Paris 
 
Ou 
 
Département de Licence L1 L2 de Sciences Exactes 
Bâtiment Condorcet - 1er étage 
4, rue Elsa Morante 
75013 Paris 
 
scolarite.physique@univ-paris-diderot.fr 
 
Attention, les informations datent de 2020/21, de légers changements sont possibles. 

LICENCE 1 

Physique 2 (ECUE Mécanique 2) 

Antoine KOUCHNER et Cécile ROUCELLE 

Cours (48 h) : 2x2h/semaine TD (48 h) : 2x2h/semaine 

Pré-requis ECUE Mécanique 1 (S1, cinématique et dynamique du point) UE Interactions Maths-

Physique (S1) 

Principes de la mécanique classique : généralisation aux référentiels non inertiels 

• Lois de Newton : rappel, interprétation et limites du PFD 

• PFDG : interprétation, notion de pseudo-forces, applications dans référentiel 

géocentrique 

Lois de conservation 

• Lien entre symétries et invariance : introduction au théorème de Noether 

• Énergie : travail d’une force, énergies cinétique-potentielle-mécanique, loi de 

conservation, lien force-énergie potentielle, équilibre, états libres/liés, application à la force de 

gravitation 

• Quantité de mouvement : définition et interprétation, loi de conservation, collisions 

élastiques et inélastiques, théorème du centre d’inertie. 

• Moment cinétique : définition et interprétation, loi de conservation et théorème du 

moment cinétique, lois de Kepler, rotation d’un solide indéformable, mouvement gyroscopique. 

Oscillateur harmonique : régimes libre, amorti et aspects énergétiques 

Mouvement des planètes 

• Trajectoire dans un champ de force centrale, orbites planètes/satellites 

• Problème à deux corps : mouvement relatif, référentiel centre de masse 

Théorie cinétique des gaz 

• Loi des gaz parfaits, équation d’état de Van der Waals, modèles microscopiques pour 

établir les liens micro-macro, loi de Boltzmann. 
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Organisation pédagogique 

• Consolidation de l’aptitude au questionnement. Utilisation des méthodes de la physique à 

partir des concepts de la mécanique classique. Initiation approche probabiliste. 

• Analyser des situations et phénomènes physiques en exploitant les lois de conservation 

de la mécanique classique (y compris approches croisées) : établir les conditions d’invariance, 

application à l’analyse du mouvement des corps, interprétation des résultats… 

Forme de l’enseignement et déroulement des séances : travail de TD en petits groupes 

Ouvrages de référence 

• L’Univers mécanique (Valentin) 

• Mécanique (Benson) ● Mécanique (Feynman) ● Physique (Hecht) 

• Fondamentals of physics (Halliday and Resnick) 

 

Physique 2 (ECUE Optique géométrique) 

Darine ABI HAIDAR 

Cours (12h) : 1h30/semaine pendant 8 semaines TD (24h) : 2h/semaine 

• La lumière : après un retour historique sur le concept de la lumière, rappel des 

généralités concernant celle-ci (nature, propriétés de la lumière, propagation dans un milieu, 

source et objet). 

• Étude des lois de l’optique géométrique : propagation rectiligne, principe de Fermat, 

principes et lois de base. Enfin quelques exemples d’application des lois de l’optique 

géométrique (prisme, …). 

• Les lentilles minces : définition d’une lentille et des différents types de lentilles, étude 

des grandeurs caractéristiques de celles-ci, puis des formules de conjugaison et de 

grandissement. Focus sur la construction d’un point image et d’un rayon émergent 

correspondant à un rayon incident donné. 

• La formation d’image et les limitations : le stigmatisme, les aberrations, et la limite de 

diffraction (ce dernier sortant du cadre de l’optique géométrique). 

• Instruments d’optique : description du modèle simple de l’œil et les défauts de vision, la 

loupe et ensuite des instruments plus complexes comme la lunette de Galilée. Enfin, notions 

d’optique en relation avec l’appareil photographique. 

Acquis attendus 

• Comprendre comment les physiciens modélisent la lumière et le domaine de validité de 

l’optique géométrique. 

• Connaître le principe de Fermat et la loi de Snell-Descartes, 

• Connaitre les conditions de Gauss et leur domaine d’application. 

• Maitriser le tracer de rayon et la notion d’image et d’objet 

• Savoir modéliser l’œil en physique, quels sont ses défauts et comment les corriger. 

• Être capable de décrire le fonctionnement de quelques systèmes optiques. 

Ouvrages de référence 

• https://femto-physique.fr/optique/index.php (cours sur les lois de l'optique 

géométrique par Jimmy Roussel) 

• Optique, Parisot, 2eme édition Dunod 

• Optique, Hecht, 2005, 4e édition (ouvrage disponible à la bibliothèque des Grands 

Moulins) 
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Mathématiques 2 

Patrice PERRIN 

Cours (24 h) : 2h/semaine TD (36 h) : 2x1h30/semaine 

L'objectif général est de donner un sens aux calculs couramment utilisés en Physique. 

Algèbre linéaire 

• Espaces vectoriels ; sous-espaces vectoriels ; bases ; dimension. 

• Applications linéaires. Rang et noyau, théorème du rang. 

• Matrices ; calcul matriciel, matrice inversible. Lien avec la résolution de systèmes 

linéaires. 

• Matrice d'une application linéaire. Rang d'une matrice. 

Analyse 

• Inégalité́ des accroissements finis. 

• Suites : suites monotones, suites convergentes, suites bornées. 

• Intégrale sur un segment (on admettra l'existence de primitives des fonctions continues). 

Intégrale de fractions rationnelles. 

• Développement limités 

• Équations différentielles linéaires : y’(x) = a(x)y(x) + b(x) 

 

Méthodologie et Outils mathématiques pour la Physique 

Arnaud DERODE 

Cours/TD (40 h) : 2x2h/semaine pendant 10 semaines 

• Développements limités (2 séances = 4h) 

• Équations différentielles linéaires à coefficients constants (3 séances = 6h) 

• Fonction de plusieurs variables, différentielle, gradient (3 ou 4 séances = 7h) 

• Systèmes de coordonnées 3D (3 ou 4 séances = 7h) 

• Intégrales multiples, intégrales curvilignes, flux (4 séances = 8 h) 

• Introduction à la divergence et au rotationnel (2 séances = 4 h) 

Acquis attendus  

• Écrire un développement limité jusqu’à l’ordre 2 et savoir exploiter 

l’approximation résultante dans un contexte physique 

• Résoudre les équations différentielles à coefficients constants d’ordre 1 et 

2 sans second membre ; avec second membre de forme exponentielle x polynôme 

• Calculer des dérivées partielles, identifier une forme différentielle exacte ; 

Calculer le gradient d’une fonction scalaire en coordonnées cartésiennes 

• Utiliser les systèmes de coordonnées polaires, cylindriques, sphériques et 

les bases vectorielles associées ; produits scalaire et vectoriel, utilisation des éléments de 

longueur, surface, volume ; gradient en coordonnées polaires, cylindriques et sphériques 

• Calculer un moment d’inertie, le travail d’une force le long d’un chemin, le 
flux d’un champ vectoriel à travers une surface de géométrie simple 

• Comprendre la signification physique d’un champ à divergence nulle, à 

rotationnel nul. 

Organisation pédagogique 

Forme de l’enseignement et déroulement des séances : Travail actif des étudiants 

• Les éléments de cours (théorèmes, résultats principaux à appliquer ou mémoriser) sont 

donnés à l’avance aux étudiants, en préliminaire aux exercices d’application. 

• L‘enseignant les contextualise en début de cours, les applique sur un exercice type. Une 

liste d’exercices, courts mais nombreux (plus que ce qui sera effectivement traité en cours-TD) 

est mise à leur disposition. 
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Physique Expérimentale 1 

Raphaël GALICHER 

 

Cours (14h) : 2h/semaine pendant 7 semaines TP (48h) : 2x2h/semaine 

Contenu méthodologique et thématiques des séances 

• Mesure de distances, aires, volumes, durées, périodes, forces, courants, tensions 

électriques, angles 

• Estimation des incertitudes associées à une mesure (type A et type B, moyenne de N 

mesures, propagation des incertitudes). 

• Comparaison de deux mesures indépendantes (moyenne, écart-type, histogramme, test 

en Z). 

• Ajuster une loi théorique linéaire sur des mesures expérimentales. 

• Utilisation de python avec le logiciel Jupyter. 

• Étude expérimentale des bases de l’optique (rayon apparent, formation d’une image avec 

une lentille, miroir, résolution de l’œil) 

Expériences réalisées par tous les étudiants pendant 7 semaines de travaux pratiques 

• Temps de réaction d’un humain 

• Pesée d’une masse 

• Métronome 

• Électrocinétique (alimentation stabilisée, multimètre, circuits électriques simples en 

série ou parallèle, voltampérométrie, caractéristique courant- tension) 

• Optique géométrique (focométrie, loi de Snell-Descartes, formation d'une image par une 

lentille) 

Projets au choix par binôme pendant 4 semaines 

• Mesure de coefficients de frottement statiques 

• Écoulement d’eau et de sable 

• Température des couleurs de l’arc-en-ciel 

• Constante de raideur des ressorts 

• Spectrométrie avec un prime 

• Pendule pesant 

• Pendule simple aux grands angles …. etc ….. 

Pré-requis 

• UE Outils numériques pour la physique (S1) 

• Notions en langage python (interface Jupyter) : créer des vecteurs, les sommer et les 

multiplier, calculer une moyenne et un écart-type, tracer un histogramme ou un graphe, faire un 

ajustement linéaire ou non linéaire. 

• Aucune notion de science physique n’est requise. 

Acquis attendus 

Compétences expérimentales 

• Mesurer une observable et estimer l’incertitude associée : origine (type A et type B) et 

valeur. 

• Mesurer une durée, une période, une force, une longueur, un angle. 

• Connaître les normes d'écriture d'une mesure et de l'incertitude associée. 

Analyse de données 

• Propager les incertitudes dans les calculs. 

• Comparer deux mesures expérimentales ou le résultat d’une expérience à un modèle et 

interpréter le résultat de la comparaison 

• Écrire et interpréter un test en Z 

• Ajuster une courbe théorique à des mesures expérimentales. 
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• Savoir utiliser des fonctions existantes en langage python pour calculer moyenne et 

écart-type, tracer des histogrammes, ainsi que des graphes expérimentaux avec ajustement de 

courbes théoriques. 

Organisation pédagogique 

Forme de l’enseignement et déroulement des séances : Pendant 7 semaines, un cours 

hebdomadaire de 2h et deux séances hebdomadaires de 2h de travaux pratiques (travail en 

binôme). 

Les cours magistraux auront pour but de : 

• Introduire des notions théoriques nécessaires à la compréhension des expériences de la 

semaine. 

• Donner les objectifs techniques et scientifiques des TP. 

• Présenter et expliquer les gestes et outils techniques des TP. 

Puis, pendant 4 semaines, à raison de 2 séances de 2h par semaine, chaque binôme travaille en 

autonomie sur un projet expérimental. Au début du projet, une question générale est posée au 

binôme. Par exemple : « comment varie la période d’oscillations d’un pendule simple en fonction 

de l’amplitude des oscillations ? » ou « est-ce que l’eau et le sable s’écoule de la même manière 

dans un entonnoir ? ». Les étudiants élaborent un protocole expérimental pour y répondre à 

l’aide du matériel nécessaire mis à leur à disposition. A la fin de l’enseignement, Ils présentent 

leur résultat dans un rapport écrit et au cours d’une soutenance orale. 

 

LICENCE 2 

 
Ondes et vibrations 

Arnaud DERODE 

 

Cours (36h) : 2x2h/semaine TD (36h) : 2x2h/semaine pendant 9 semaines 

1) Oscillateur amorti en régime libre et en régime sinusoïdal forcé (cas électrique, 

mécanique, acoustique) 

2) Ondes à une dimension : représentation mathématique d’une onde ; établissement de 

l'équation de d'Alembert dans les cas électrique (signaux sur un câble), mécanique (vibrations 

longitudinales d’une chaine de masses et ressorts), acoustique (son dans les fluides) ; aspects 

énergétiques 

3) Superposition d'ondes sinusoïdales ; ondes stationnaires ; réflexion et transmission 

partielles  

4) Dissipation et dispersion ; vitesse de phase, vitesse de groupe ; 

5) Ondes électromagnétiques planes dans le vide : équation des ondes vectorielles à 3D ; 

états de polarisation ; vecteur de Poynting 

6) Champ rayonné par une source ponctuelle ; notion de cohérence 

Acquis attendus 

• Savoir établir l’équation différentielle d’un oscillateur à partir d’hypothèses physiques 

(modèle) simples ; savoir identifier la pulsation propre et le facteur de qualité du système ; 

savoir résoudre l’équation différentielle, en régime libre comme en régime forcé, et en 

représenter graphiquement la solution ; 

• Comprendre ce qu’est une onde et connaître les notions d’état de polarisation, de fronts 

d’onde ; connaître la représentation mathématique d’une onde ; maîtriser la représentation 

complexe des fonctions sinusoïdales, savoir identifier les grandeurs essentielles d’une onde 
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sinusoïdale (fréquence, période, pulsation, vitesse et sens de propagation, longueur d’onde, 

vecteur d’onde). 

• Savoir établir l’équation des ondes à partir de considérations microscopiques (modèle); 

savoir calculer la puissance et l’énergie véhiculée par une onde ; 

• Savoir utiliser le principe de superposition ; maîtriser l’addition de plusieurs ondes 

sinusoïdales. 

• Savoir énoncer, exprimer mathématiquement et justifier physiquement les conditions de 

continuité aux interfaces ; savoir établir l’expression des coefficients de réflexion et de 

transmission à une interface ; 

• Savoir établir la relation de dispersion à partir d’une équation de propagation, maîtriser 

les notions de distance d’atténuation, vitesse de phase, vitesse de groupe, paquet d’ondes ; 

Pour les étudiants de la filière PhyTech, ces compétences ne doivent être acquises que dans le 

cas d’ondes scalaires (électriques mécaniques ou acoustiques) à une dimension ; dans les autres 

filières, ces compétences doivent être maîtrisées y compris dans le cas des ondes 

électromagnétiques dans le vide. 

Organisation pédagogique 

Forme de l’enseignement et déroulement des séances : pédagogie active basée sur les points 

suivants : 

• Mise à disposition d’un poly complet que les étudiants devront avoir lu et travaillé 

préalablement au cours ; interactions via un forum Moodle 

• TD avec corrigés écrits (succincts) donnés à l’avance et identification d’un 

« exercice type » pour chaque partie. TD en petites équipes 

 

Introduction à la relativité restreinte 

Guillaume PATANCHON 

 

Cours (9h) : 1h30/semaine pendant 6 semaines TD (9h) : 1h30/semaine pendant 6 semaines 

• Introduction expérience Michelson-Morley 

• Rappel des transformations de Galilée 

• Postulats de la relativité restreinte 

• Introduction la relativité du temps 

• Transformations de Lorentz 

• Conséquences : dilation du temps, contraction des longueurs, perte de simultanéité 

• Diagrammes temps-espace 

• Énergie-impulsion et introduction de la cinématique relativiste. 

Acquis attendus 

• Connaissance des phénomènes de relativité tels que la relativité du temps. 

• Compréhension des principes de base d’une des plus grandes théories du 20ème siècle. 

• Plus spécifiquement l’étudiant devra savoir re-dériver les transformations de Lorentz à 

partir des postulats et effectuer des changements de référentiels inertiels pour calculer des 

quantités telles que l’énergie- impulsion. 

Organisation pédagogique 

Forme de l’enseignement et déroulement des séances : Cours magistraux et TD avec résolution 

d’exercices en lien avec les cours 

Ouvrages de référence 

• Relativité Restreinte, Gourgoulhon, EDP sciences 

• Relativité, M. Boratav & R. Kerner, Ellipses. 

• Relativité générale, Barrau & J. Grain, Dunod (2011). 

• Introduction à la relativité, D. Langlois, Vuibert (2011) 
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Mathématiques 4 

Georges SKANDALIS 

 

Cours (24 h) : 2h/semaine TD (36 h) : 2x1h30/semaine 

L'objectif général est de donner un sens aux calculs couramment utilisés en Physique. 

Espaces euclidiens et hilbertiens 

• Espaces euclidiens. Projection orthogonale. Exemples d'isométries en dimensions 2 et 3. 

Coniques. 

• Espaces hilbertiens. Exemple : 𝑃0(ℤ). Cas de l'espace des fonctions continues et 

périodiques à valeurs complexes, muni de 〈𝑓, 𝑔〉 = 

∫0𝜋 𝑓(𝑥)<𝑔<<(<𝑥<<)𝑑𝑥 

0 

• Développement en série de Fourier d'une fonction périodique C1 par morceaux. On ne 

traitera en détail que les cas suffisamment réguliers, par exemple le cas de la convergence 

normale de la série de Fourier. Identité́ 

de Parseval : isométrie de C([0, 2 ], ℂ) dans 𝑃0(ℤ). 

Analyse 

• Fonctions de deux ou trois variables : extrema locaux. 

• Intégrales à paramètre, intégrales multiples, changement de variable. 

• Courbes paramétrées planes. Longueur. Paramétrisation normale. Formules de Frénet. 

 

Physique expérimentale 3 

Christophe DEROULERS 

 

Cours (10h30) : 1h30/semaine pendant 7 semaines TP (36h) : 3h/semaine 

Contenu méthodologique et thématiques des séances 

• Étude expérimentale des oscillations (électrocinétique, acoustique, mécanique) pour un 

système à un degré de liberté en régimes libre et forcé : comment les produire, les mesurer, les 

entretenir ; amortissement, fréquence… 

• Étude expérimentale des ondes progressives et stationnaires (électromagnétisme, 

acoustique, mécanique) : atténuation, conditions aux bords, réflexion, dispersion, nœuds, 

ventres, longueur d’onde, célérité, ... 

• Étude expérimentale des ondes progressives vectorielles : polarisation, guides d’ondes 

Expériences réalisées par tous les étudiants pendant 7 semaines de travaux pratiques 

• Système masse-ressort amorti (libre et forcé) 

• Résonateur de Helmholtz 

• Circuit RLC série (libre et forcé) 

• Corde de Melde 
• Ondes ultrasonores (mesure de la célérité) 

• Câble coaxial 

• Ondes électromagnétiques centimétriques : polarisation, guide d’ondes 

Projets au choix par binôme pendant 4 semaines 

• Instruments de musique à vent 

• Mesure du temps : oscillateur à quartz 

• Récupérer l'énergie des vagues 

• Mesure de débit, de vitesse de fluide par effet Doppler 

• Spectre de vibrations de membranes ou d'objets 2D (figures de Chladni) 

• Moteur électrique 

• Filtrage électronique ou acoustique 
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• Étude de systèmes d'oscillateurs mécanique ou électronique couplés 

• Téléphone en pots de yaourt et fil (bande passante, coefficient de transmission en 

amplitude en fonction de la fréquence, délai de transmission, dispersion éventuelle) 

• Rides gravito-capillaires à la surface d'un liquide 

• Diffraction et interférences avec des ultrasons 

• Fabry-Pérot avec les microondes …. etc ….. 

Pré-requis 

• UE Outils numériques pour la physique (S1) 

• UE Physique expérimentale 1 (S2) 

• UEs Physique expérimentale 2 et Electrocinétique et Électromagnétisme en régime 

quasi-stationnaire (S3) 

Compétences expérimentales : 

• Électrocinétique : faire un circuit avec deux dipôles, le vérifier ; mesurer une tension 

• Oscilloscope : savoir le brancher, observer un signal périodique, une impulsion, mesurer 

une tension, une durée 

• Mesures de longueur, de masse, de durée 

• Savoir estimer et calculer les incertitudes (systématiques/stochastiques), 

• Savoir consigner des données dans un tableau sur ordinateur, tracer un graphe avec 

barres d’erreur à l’ordinateur, ajuster d’une courbe théorique (linéaire ou non) sur des données 

expérimentales 

Acquis attendus 

Compétences expérimentales 

• Électrocinétique : faire un circuit à trois dipôles et plus, deux boucles et plus, le vérifier 

• Mécanique, acoustique : savoir combiner plusieurs appareils (GBF, oscilloscope...) pour 

monter une expérience en autonomie 

• Plus généralement, devenir autonome dans le «débogage» de son expérience, proposer et 

mettre en œuvre des mesures complémentaires afin de vérifier son montage ; proposer un plan 

de mesure puis un montage expérimental pour répondre à une question physique (projet) 

• Oscilloscope : caractériser plusieurs signaux sinusoïdaux sur plusieurs voies ; 

caractériser plusieurs impulsions sur plusieurs voies ; utiliser le déclenchement automatique ; 

faire une wobbulation ; éventuellement utiliser les fonctions +, -, FFT 

Analyse de données 

• Mesures : savoir calculer les incertitudes en autonomie, et discuter les sources 

d’incertitudes (systématiques / stochastiques) 

• Savoir faire un ajustement linéaire ou non linéaire de données expérimentales avec un 

modèle théorique 

Autres compétences visées 

• Savoir discuter la pertinence d’un modèle au vu des résultats expérimentaux 

• Savoir rédiger un compte-rendu avec description du montage, de la méthode et des 

résultats 

• Renforcer la compréhension des notions introduites dans les UE théoriques sur les 

thèmes oscillateurs/ondes 

Organisation pédagogique 

Forme de l’enseignement et déroulement des séances : 

1) Pendant 7 semaines, un cours hebdomadaire de 1h30 et une séance hebdomadaire de 3h de 

travaux pratiques (travail en binôme). Les cours magistraux auront pour but de : 

• Introduire (avec démonstration) de nouvelles techniques expérimentales exploitées 

dans le TP de la semaine ; 

• Introduire ou rappeler quelques concepts physiques ; 
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• Rappeler au besoin la démarche d’établissement des modèles théoriques 

• Motiver (en citant des applications dans la recherche, l’industrie ou la vie quotidienne) 

les expériences réalisées en TP. 

2) Puis, pendant 4 semaines, à raison d’une séance de 3h par semaine, chaque binôme travaille 

en autonomie sur un projet expérimental pour répondre à une ou plusieurs questions physiques. 

L’étudiant rend un avant- projet de compte-rendu après 2 séances, reçoit les remarques de son 

encadrant et les prend en compte pour la version finale de son compte- rendu. 

 

Algorithmique et Programmation 

Frédéric MERLIN 

 

Cours (13h30) : 1h30/semaine pendant 9 semaines TP (50h) : 2x2h30/semaines pendant 10 

semaines 

• Prise en main avec l’outil informatique. Commandes Shell et premières prises de note 

sous Jupyter 

• Les variables et leurs manipulations. Variables, fonctions et fichiers. 

• Bases de l’algorithmique et éléments de pseudo-langage. Boucles et tests conditionnels. 

Algorithmes de tris. Représentation graphique. 

• Introduction au calcul formel 

• Quelques notions de calcul formel 

• Méthodes de résolution numériques. Résolution de fonctions f(x)=0. Calcul d’intégrales. 

Résolution d’équations différentielles 

• Outils d’analyse statistique. Distributions. Intégration Monte-Carlo. Régression linéaire. 

Ajustement. 

Acquis attendus 

• Savoir concevoir et réaliser un programme informatique afin de déterminer et 

représenter numériquement une solution à un problème physique ou mathématique. 

• Maîtrise du langage de programmation Python et connaissances élémentaires des 

bibliothèques numpy, matplotlib et scipy. 

Organisation pédagogique 

Forme de l’enseignement et déroulement des séances : Notions théoriques abordées en cours 

sont évaluées et développées pendant les séances de TPs qui sont effectuées sur machine par 

monôme 

 

Energie et climat 

Guillaume BLANC 

 

Cours (18h) : 2x1h30/semaine pendant 6 semaines 

• La démarche scientifique 

o qu’est-ce que la science, comment se construit-elle 

o science, croyances, pseudo-science 

o Internet et la diffusion des connaissances 

o risque et danger, santé humaine, environnement 

• La crise climatique 

o climatologie et météorologie 

o sciences du climat : modélisation, observations, mesures 

o fonctionnement de l’effet de serre, modèle en couche de l’atmosphère 

o gaz à effet de serre 

o réchauffement climatique (augmentation des GES, rétroaction, forçages) 
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o observations du réchauffement 

• L’énergie et le CO2 

o qu’est-ce que l’énergie ? : définitions physique et sociétale 

o sources et vecteurs 

o différents types d’énergie, taux de retour énergétique 

o études de cas : France, Allemagne 

o population, croissance, évolution, différentes régions du monde, scénarios futurs 

o le carbone : cycle du carbone ; faire un bilan carbone ; ce qu’il reste à émettre 

• Éventail des solutions 

o transition énergétique : décarboner nos sociétés 

o économies d’énergie 

o pompage et stockage du CO2 

o adaptation 

• La crise écologique et sanitaire 

o ressources finies 

o crise de la biodiversité, pollutions 

o crise sanitaire : effets sur l’homme 

• Sciences humaines et sociales : notions d’économie climatique 

Acquis attendus 

Acquérir des notions de base scientifiques sur le réchauffement climatique, l’énergie et les crises 

environnementales. 

Organisation pédagogique 

Cours magistraux en amphi, avec des interventions spécialisées. 

Ouvrages de référence 

Polycopié « Physique et société », Guillaume Blanc 

 

Acquis attendus 

Organisation pédagogique 

Ouvrages de référence 

 

Acquis attendus 

Organisation pédagogique 

Ouvrages de référence 

 

Acquis attendus 

Organisation pédagogique 

Ouvrages de référence  
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LICENCE 3 

 

APPROCHE EXPERIMENTALE 

 
Physique par les capteurs 
 
Traitement du signal 
 
Physique expérimentale avancée 
 

APPROCHE THEORIQUE 

 
Physique quantique 2 
 
Physique statistique 
 
Mécanique analytique 
 

SAVOIRS TRANSVERSES 

 
Relativité restreinte 
 
Initiation à l’astrophysique générale 
 
Physique des particules 
 
Introduction à la physique de la matière condensée 
 
Physique macroscopique et des milieux continus 
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PSYCHOLOGIE 

UNIVERSITE PARIS CITE – L1, L2, L3 

Les descriptions proviennent de la bochure 2021-2022. 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
UFR Sciences Humaines Cliniques (SHC) 
Bâtiment Olympe de Gouges, 4e étage, Bureaux 476 & 477 
8 placePaul Ricoeur, au bout du pont Albert Einstein 
75013 Paris 
Loubna Hassi-Netiche 
Gestionnaire de scolarité - Licence 1 & 2 
loubna.hassi-netiche@u-paris.fr 
Marvin Montout 
Gestionnaire de Scolarité - Licence 3 
marvin.montout@u-paris.fr 
 
Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. 
Fermé lundi après-midi, mercredi matin et vendredi après-midi. 
 

LICENCE 1 

 

UE 1 | Fondamentaux de la psychologie 3 PY32U400 
 
UE 1 | ECUE 101 ET 102| Psychopathologie 1 PY32E400 (CM) ; PY32E410 (TD) 
12h CM, 18h TD 
Responsable : Mareike WOLF-FEDIDA 
 
Objectifs : Sensibiliser à la diversité des approches en psychopathologie et à la possibilité de les 
faire dialoguer tout en prenant soin de ne pas opérer de réductions épistémologiques. Situer la 
place du psychisme entre nature et culture. Initier aux diverses approches et à la dimension 
historique de la différentiation entre processus psychiques normaux et pathologiques. 
Introduire à la sémiologie et aux processus psychopathologiques des principaux tableaux 
nosographiques de la psychopathologie de l’adulte. Apprendre aux étudiants à savoir se 
positionner par rapport à des cas cliniques : repérer la diversité des processus 
psychopathologiques au regard de la singularité d’un cas particulier, établir un diagnostic 
différentiel argumenté et situer les enjeux transférentiels le concernant. Introduire à la 
dimension de la recherche en psychopathologie à partir à la fois de l’étude des cas individuels et 
de l’observation systématique de séries de cas. 
Contenu : Introduction à la psychopathologie, en tant que psychologie du pathologique et 
pathologie du psychologique, en présentant plusieurs ouvrages de psychopathologie (K. Jaspers, 
H. Ey, E. Minkowski, D. Widlöcher, 
S. Ionescu, D. Barlow et M. Durant…). Initiation au repérage psychopathologique selon le 
contexte de la consultation et le projet thérapeutique du patient. Apprentissage à partir des 

mailto:loubna.hassi-netiche@u-paris.fr
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exemples cliniques de la sémiologie et de la nosographie à partir de la comparaison entre les 
systèmes descriptifs et à visée statistique des classifications internationaux (DSM 5, CIM 10), les 
classifications de la psychiatrie classique, et les divers types de psychopathologies 
(psychanalytiques, phénoménologiques, intégratives etc.). 
Mots-clés : Psychopathologies - Cas clinique – Normal – Pathologique – Sémiologie- Nosographie. 
 
Références bibliographiques : Barlow D. & Durant M.(2016), Psychopathologie : Une approche 
intégrative, 3ème édition, Deboeck; DSM 5. Cas cliniques (2016), Elsevier/Masson ; Fédida P., 
Villa F. (sous la dir. de) (2002), Le cas en controverse, PUF ; Ionescu S.(2019). 15 approches de la 
psychopathologie, Dunod ; Widlöcher D. (1994). Traité de Psychopathologie, PUF ; Wolf-Fédida 
M. (1997). La psychopathologie et ses méthodes, 8ème éd., MJW édition, 2014. 
 
UE 1 | ECUE 103 ET 104 | Psychologie clinique 1 PY32E420 (CM) ; PY32E430 (TD) 
12h CM, 18h TD 
Responsable : Vincent Estellon 
 
Objectifs : Acquérir les bases de la psychologie et de la psychopathologie clinique 
psychanalytique. Étudier les concepts fondamentaux de la psychopathologie psychanalytique et 
leur histoire, ainsi que le repérage des frontières entre le normal et le pathologique. Découvrir 
les spécificités des différents intervenants du champ de la santé mentale. 
 
Contenu : Cet enseignement est une introduction à la psychologie clinique en lien avec la théorie 
et la pratique psychanalytiques. Il introduit l’histoire de la psychologie clinique en France, ses 
précurseurs (Pinel, Janet, Freud) et ses fondateurs (Lagache, Favez-Boutonnier). Les différents 
modèles du fonctionnement psychique sont présentés, avec un intérêt particulier pour les 
modèles psychodynamiques. Sont abordés les aspects techniques (l’observation clinique, 
l'entretien clinique, le bilan psychologique), théoriques (les référentiels éclairant la 
compréhension du fonctionnement psychique afin d’en discerner les fragilités et les ressources 
dynamiques) et quelques aspects métapsychologiques (l’attention portée à la sexualité infantile 
et aux conflits oedipiens ainsi qu’aux deux registres du fonctionnement psychique, le principe 
de plaisir et le principe de réalité) du travail du clinicien. Enfin, cet enseignement introduira aux 
formations de l'inconscient pour une meilleure compréhension de la prise en charge, envisagée 
à partir de la perspective de la psychopathologie clinique et de la psychanalyse. 
Mots-clés : Psychologie clinique – Psychopathologie psychanalytique - Psychanalyse - Sigmund 
Freud - Normal et Pathologique. 
 
Références bibliographiques : Chabert C et Verdon B (2008). Psychologie Clinique et 
Psychopathologie. PUF; Freud, S. (1901). Psychopathologie de la vie quotidienne. Payot, 1967 ; 
Freud, S. (1904). Cinq leçons sur la Psychanalyse. PB Payot, 1981 ; Quinodoz, J.-M. (2004). Lire 
Freud. PUF ; Yi, M. (2015). L'enfant impossible. PUF. 
 
UE 2 | Fondamentaux de la psychologie 4 PY32U410 

 
UE 2 | ECUE 201 | Psychologie de la santé PY32E440 (CM) ; PY32E450 (TD) 
12h CM, 18h TD 
Responsable : Clara Duchet 
 
Objectifs : Étudier l’histoire de la psychologie de la santé et les enjeux socio- politiques de son 
émergence. Saisir les méthodes et les principaux modèles théoriques de la psychologie de la 
santé, ses contributions, limites et supposés épistémologiques. Appréhender les principaux 
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champs d’exercice du psychologue de la santé, ainsi que les enjeux subjectifs et sociaux de son 
travail. 
Contenu : Histoire et enjeux sociopolitiques de l’émergence de la psychologie de la santé. 
Approches théoriques et principaux modèles en psychologie de la santé : contributions, limites 
et supposés épistémologiques. La santé et la maladie dans ses appréhensions diverses : par la 
personne directement 
  
concernée, par les proches, par les médecins, par les chercheurs. Pratiques des psychologues de 
la santé : a) la promotion de la santé, b) la prévention des maladies et de leur complication ou 
chronicisation, et c) la prise en charge de personnes malades et le travail avec les équipes 
soignantes. 
 
Mots-clés : Psychologie de la santé – Histoire de la santé – Enjeux socio- politiques – Santé – 
Approches théoriques et méthodologiques - Promotion de la santé – Prévention – Prise en 
charge. 
 
Références bibliographiques : Fischer, G.-N. (dir.) (2005). Traité de psychologie de la santé, 
Dunod ; Fischer, G.-N., Tarquinio, C., Dodeler, V. (2020). Les bases de la psychologie de la santé, 
Dunod ; Bruchon-Schweitzer, M., Boujut E. (2014). Psychologie de la santé. Concepts, méthodes 
et modèles, Dunod ; Sultan S., Varescon I. (2018). Psychologie de la santé (Licence psycho), PUF. 
 
UE 2 | ECUE 203 ET 204 | Psychologie différentielle 1 PY32E460 (CM) ; PY32E470 (TD) 
12h CM, 18h TD 
Responsable : Déborah Loyal 
 
Objectifs : Découvrir les origines et méthodes de la psychologie différentielle. Décrire et 
expliquer, au moyen de méthodes objectives, les différences psychologiques entre individus et 
entre groupes d'individus relativement homogènes. Présentation des principales applications de 
la psychologie différentielle dans divers champs (psychologie clinique, psychologie du 
développement, psychologie social). Quatre objectifs principaux sont poursuivis : connaitre les 
principes de construction d’une échelle de mesure en psychologie (choix et définition du champ 
théorique, définition de l’objet de mesure, opérationnalisation), savoir estimer les qualités 
psychométriques d’une échelle de mesure (sensibilité, fidélité, consistance interne), savoir 
interpréter les réponses d’un sujet à une échelle de mesure, et rédiger un commentaire 
psychologique à partir de cette interprétation. 
Contenu : Le cours abordera les grandes notions de psychométrie et les critères évaluables sous-
jacents. Les premières séances seront destinées aux origines de la psychologie différentielle, 
puis nous nous intéresserons aux facteurs des différences individuelles et des groupes sociaux. 
 
Mots-clés : Psychologie différentielle – variabilités interindividuelles – variabilités intra-
individuelles – variabilités intergroupes – mesure – psychométrie 
Références bibliographiques : Dickes, P., Kop, J. L., Flieller, A., & Tournois, 
J. (1994). La psychométrie : théories et méthodes de la mesure en psychologie. Presses 
universitaires de France. Huteau, M. (2013). Psychologie différentielle- 4e éd.: Cours et exercices. 
Dunod. Lubart, T. et al. (2011). Psychologie différentielle. PUF. Paris. 
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UE 3 | Sémiologie et nosographie psychiatriques 1 PY32U420 

 
UE 3 | ECUE 301 | Introduction à la Sémiologie PY32E480 
12h CM 
Responsable : Bernard Pachoud 
 
Objectifs : La sémiologie psychiatrique, c’est à dire la connaissance des signes et symptômes des 
troubles psychiques, est indispensable à connaître pour réaliser un examen médico-
psychologique (ou psychiatrique), et c’est essentiellement sur la base de cette analyse 
sémiologique (du relevé des symptômes) qu’est établi le diagnostic. Le cours porte d’abord sur 
la sémiologie générale, puis sur la sémiologie propre à quelques grandes pathologies 
psychiatriques (Schizophrénie, BDA, Troubles de l’humeur, troubles anxieux). 
Contenu : Présentation du plan et de la fonction de l’observation médico- psychologique, comme 
principe d’organisatiaon des informations nécessaires à l’appréciation diagnostique. Sémiologie 
générale (études des symptômes, relevant des dimensions de la vie psychique : etat de 
conscience, troubles de la perception, troubles de la pensée, troubles du langage, troubles de 
l’affectivité et de l’humeur, troubles psychomoteurs, troubles instinctuels, troubles des 
conduites sociales, troubles de la personnalité, troubles somatiques. Sémiologie de quelques 
grandes pathologies : Schizophrénie, état psychotique aigu, troubles de l’humeur, troubles 
anxieux, confusion mentale. 
Mots-clés : Sémiologie psychiatrique. Observation psychiatrique (ou médico- psychologique), 
symptôme, syndrome, diagnostic. 
 
Références bibliographiques : Lemperière, T., Féline, A. & al. (2006). Psychiatrie de l'adulte. 
(2ème édition) Masson. Guelfi, J. D., & Rouillon, F. (2007). Manuel de psychiatrie. Elsevier 
Masson. 
 
UE 3 | ECUE 302 | TD Étude de cas cliniques sur support numérique PY32E490 
24h TD 
Responsable : Pascale Baligand 
Objectifs : Cet enseignement vise à introduire les étudiant.e.s à la méthodologie de l’étude de cas 
et à leur permettre de se familiariser avec le repérage sémiologique. Il vise également à 
l’acquisition de notions de base de la nosographie psychiatrique de l’adulte et à la connaissance 
des signes caractéristiques des grandes entités psychopathologiques de l’adulte (notamment 
schizophrénies, troubles de l’humeur et psychoses chroniques). 
 
Contenu : Ce TD s’appuie sur le visionnage d’entretiens cliniques filmés et sur une modalité de 
pédagogie inversée avec une alternance de cours en présentiel et de travail en autonomie. Les 
étudiants doivent préalablement au cours visionner des entretiens cliniques, lire le chapitre du 
manuel correspondant et répondre à un QCM. La correction du QCM a lieu lors de la séance en 
présentiel suivante, avec une synthèse des éléments importants à connaître pour chaque entité 
nosographique. 
 
Mots-clés : sémiologie, psychoses de l’adulte, étude de cas clinique, nosographie psychiatrique 
 
Références bibliographiques : DUVIVIER Eric, Séméiologie psychiatrique, Sciencefilm, 1971. EY 
Henri, BERNARD P., BRISSET Ch. (1960). Manuel de psychiatrie. Paris: Masson, 1989. 
LEMPERIERE Thérèse, FELINE A., ADES J., HARDY P., ROUILLON F., Psychiatrie de l’adulte, 
Masson, 2006. POROT A., Manuel alphabétique de psychiatrie, PUF, 1996. 
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UE 4 | Psychologie du travail PY32U430 

 
UE 4 | ECUE 401 ET 402 | Psychologie du travail PY32E500 (CM) ; PY32E510 (TD) 
12h CM, 18h TD 
Responsable : Amira Yahiaoui 
 
Objectifs : Cet enseignement a pour objectif de présenter les enjeux épistémologiques et 
pratiques de la psychologie du travail. Il part d’une discussion pluridisciplinaire (sociologique, 
historique,médicale, psychanalytique) sur la place que le travail occupe dans la construction de 
la santé des êtres humains pour s’intéresser aux relations interpersonnelles au travail, à la 
structure et aux politiques organisationnelles ainsi qu’aux conséquences de ces politiques sur le 
sujet. 
 
Contenu : Seront abordés les aspects historiques de l’approche psychologique de l’homme au 
travail; les rapports entre santé mentale et travail; la problématique de l’évaluation dans le 
champ du travail (recrutement, bilans d’année, normes de qualité, mesure des performances, 
etc); l’usage des méthodes d’investigation scientifique dans l’accompagnement des personnes 
dans leurs démarches professionnelles. 
 
Références bibliographiques : Billiard, I. (2000). Santé mentale et travail. L’émergence de la 
psychopathologie du travail. Paris: La Dispute; Dejours, C., Gernet, I. (2016). Psychopathologie 
du travail. Elsevier Masson. Ponnelle 
S. Vaxevanogloub X (2017) “Éléments de réflexion pour la mise en œuvre d’une démarche de 
prévention des risques psychosociaux au travail en France” in Psychologie du Travail et des 
Organisations 23 - 4, Dec 2017, pp 278-291;Molinier, P. (2006). Les enjeux psychiques du travail. 
Paris: Payot Rivages. 
  
UE 5 | Statistiques PY32U440 
 
UE 5 | ECUE 501 ET 502 | Statistiques PY32E520 (CM) ; PY32E530 (TD) 
12h CM 12h TD 
Responsable : Maud Devès/Déborah Loyal 
 
Objectifs : Cet enseignement vise à fournir les bases théoriques et pratiques de l’analyse 
statistique des données en psychologie. En licence 1, le cours porte essentiellement sur les 
statistiques descriptives : définition des notions et de leurs notations symboliques (population, 
échantillon, unité statistique, variable, échelle) ; description des données univariées 
(représentations graphiques, mesure de position, de tendance centrale et de dispersion) ; 
introduction au traitement des données bivariées ; loi normale et introduction à la notion 
d'inférence. 
 
Contenu : À la fin du semestre, l'étudiant.e doit être capable de préparer des données à l'analyse 
statistique, et notamment de réduire les données en une forme qui se prête mieux à 
l'interprétation en utilisant une représentation graphique et des mesures de tendance centrale 
et de dispersion. Il.elle doit également maîtriser le concept de distribution normale et savoir 
comment l'utiliser pour faire des inférences sur des observations. 
 
Mots-clés : Statistique - Statistiques descriptives - Représentation de données 
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Références bibliographiques : Beaufils B., Statistiques appliquées à la psychologie (tome 1, 
statistiques descriptives), Paris : Bréal, 1996 ; Guéguen, N., Statistiques pour psychologues. 
Cours et exercices. Paris : Dunod, 2001. Navarro J., L’essentiel de la statistique en psychologie - 
Niveau Licence, Paris : Ellipses, 2012; Gauvrit N., Stats pour psycho, Louvain-la-Neuve : De 
Boeck, 2005 

LICENCE 2 

UE 1 | Fondamentaux de la psychologie 7 PY34U400 
 
UE 1 | ECUE 101 | Psychopathologie 2 PY34E400 
12h CM 
Responsable : Adèle ASSOUS 
Objectifs : Étudier la psychopathologie de la périnatalité et du bébé. Étude des compétences, des 
besoins et de la vulnérabilité spécifiques du bébé, ainsi que l’étude des troubles propres aux 
bébés et des approches thérapeutiques particulières. 
 
Contenu : Introduction à la psychopathologie de la périnatalité et du bébé. La grossesse sera 
abordée dans ses enjeux somato-psychiques ainsi que les premiers temps de la vie du bébé. 
Cette clinique repose sur la prise en compte des compétences, des besoins et de la vulnérabilité 
spécifiques du bébé qui font de lui un être de liens, en interaction vitale avec ceux qui 
l’entourent. Étude les besoins et troubles propres aux bébés et les approches thérapeutiques 
particulières existantes afin de favoriser leur développement ultérieur. 
 
Mots-clés : Psychopathologie de la périnatalité et du bébé - Psychiatrie périnatale - 
Compétences et besoins spécifiques du bébé - Approches thérapeutiques particulières 
Références bibliographiques : Devouche E. Provasi J (sous la dir.) (2019), Le développement du 
bébé de la vie fœtale à la marche : Sensoriel - Psychomoteur 
- Cognitif - Affectif – Social. Masson ; Golse B. Alvarez L. (2008) La psychiatrie du bébé, PUF ; 
Golse B. Les dépressions chez le bébé : affect, état, structure, PUF; Miljkovitch R. (2001). 
L’Attachement au cours de la vie, PUF ; Missonnier 
S. (sous la dir.) (2012) Manuel de psychologie clinique de la périnatalité, Masson. 
 
UE 2 | Fondamentaux de la psychologie 8 PY34U410 

 
UE 2 | ECUE 201 ET 202 | Psychologie de la santé 2 – Santé et handicap PY34E440 
(CM) ; PY34E450 (TD) 
12h CM, 18h TD 
Responsable : Marco Araneda 
Objectifs : Étudier l’histoire des représentations du handicap et des pratiques médicales et 
sociales associées. Analyser la définition contemporaine du handicap, ses classifications et les 
enjeux socio-politiques associés. Explorer les principaux modèles théoriques d’étude des 
situations de handicap. Explorer la place des personnes en situation de   handicap    dans    la 
société et les processus de construction de l’identité dans ce contexte. 
 
Contenu : Histoire des représentations, des pratiques médicales et sociales autour du handicap. 
Définition contemporaine du handicap et enjeux socio- politiques. Classifications 
internationales du handicap. Modèles théoriques du handicap. Exclusion, intégration, inclusion, 
liminalité. Construction de l’identité et handicap. 
 
Mots-clés : Handicap – Modèle biomédical du handicap – Modèle social du handicap – Exclusion 
- Inclusion – Intégration – Liminalité – Identité. 
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Références bibliographiques : Ancet P, Nuss M. (2012). Dialogue sur le handicap et l’altérité. 
Ressemblances dans la différence. Paris, Dunod. Ancet P. (2014). Le corps vécu chez la personne 
âgée et la personne handicapée. Paris, Dunod, 2014. Gardou, Ch. Handicap, une encyclopédie des 
savoirs. Erès, 2014. Gardou, Ch. La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule. 
Erès, 2012. Goffman E.  (1963). Stigmate. Les  usages sociaux des handicaps. Paris : Les 
éditions de minuit. Herrou C. et Korff- Sausse S. (1999). Intégration collective des jeunes enfants 
handicapés. Semblables et différents. Toulouse, Erès. Korff-Sausse, S., Araneda, M. (dir.). 
Handicap : une identité entre-deux. Toulouse : Érès, 2018. Murphy R.F. (1987). Vivre à corps 
perdu. Le témoignage et le combat d'un anthropologue paralysé. Paris : Plon, Coll. Terre 
humaine, 1990. Scelles R. (dir.). Handicap : l’éthique dans les pratiques cliniques. Toulouse : 
Érès, 2008. Stiker H.- 
J. (1982). Corps infirmes et sociétés. Paris, Dunod, 1997. 
  
 
UE 2 | ECUE 203 ET 204 | Psychologie différentielle 2 PY34E460 (CM) ; PY34E470 (TD) 
12h CM, 18h TD 
Responsable : Déborah Loyal 
Objectifs : Approfondir et consolider les connaissances acquises en première année et à acquérir 
de nouvelles connaissances sur les différences individuelles dans le domaine de l’intelligence, de 
la personnalité et enfin, accompagner les étudiants dans la construction d’une capacité critique. 
 
Contenu : Les premières séances seront destinées à un rappel des notions principales de la 
psychologie différentielle vues en première année. Les séances suivantes seront dédiées aux 
différences inter-individuelles dans les domaines de l’intelligence et de la personnalité. Dans le 
domaine de l’intelligence : les facteurs de l’intelligence et leur organisation, les autres formes 
d’intelligence (sociale, pratique et émotionnelle), les échelles d’intelligence (l’échelle métrique 
de l’intelligence de Binet et Simon et ses dérivées, les échelles d’intelligence de Wechsler, la 
batterie des Kaufman). Dans le domaine de la personnalité : les méthodes d’observation de la 
personnalité (les approches cliniques, l’observation du comportement et les tests de 
personnalité, les questionnaires), la description de la personnalité : les traits. 
 
Mots-clés : Différence interindividuelle – psychométrie – tests – intelligence - personnalité 
 
Références bibliographiques : Huteau, M. (2013). Psychologie différentielle- 4e éd.: Cours et 
exercices. Dunod. Lubart, T. et al. (2011). Psychologie différentielle. PUF. Paris. Rozencwajg, P. 
(2006). Quelques réflexions sur l'évaluation de l'intelligence générale: un retour à Binet?. 
Pratiques psychologiques, 12(3), 395-410. Lautrey, J. (2001). L’évaluation de l’intelligence: état 
actuel et tentatives de renouvellement. Les figures de l’intelligence. Paris: Editions et 
applications psychologiques. Comte-Gervais, I., Giron, A., Soares-Boucaud, I., & Poussin, G. 
(2008). Evaluation de l'intelligence sociale chez l'enfant. L'information psychiatrique, 84(7), 
667- 673. Comte-Gervais, I., Giron, A., Soares-Boucaud, I., & Poussin, G. (2008). Évaluation de 
l’intelligence sociale chez l’enfant présentant des troubles spécifiques du langage oral: 
Présentation d’une échelle d’évaluation clinique. L'évolution psychiatrique, 73(2), 353-366. 
Rolland, J. P. (2019). L'évaluation de la personnalité: Le modèle à cinq facteurs. Mardaga. 
Bernaud, J. L. (2014). Les méthodes d'évaluation de la personnalité. Dunod. Gangloff, B., 
Pasquier, D., & Pasquier, D. (2011). Décrire et évaluer la personnalité: mythes et réalité. 
Harmattan. Roman, P. (2005). La Mallette Projective. Première Enfance (MPPE): un outil clinique 
pour l'évaluation de la personnalité du jeune enfant. Devenir, 17(3), 233-259. 
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UE 4 | Méthodes en psychologie PY34U430 

 
UE 4 | ECUE 401 | Méthodologie mixte PY34E500 
12h CM 
Responsable : Adèle Assous 
Objectifs : Appréhender les processus de production de connaissances en clinique et recherche 
quantitatives dans le champ de la psychologie et de la psychopathologie où il existe un 
référentiel qualitatif. Étude des enjeux spécifiques des méthodes mixtes associant quantitatif et 
qualitatif. 
 
Contenu : Le cours se donne pour visée une réflexion méthodologique au problème de la mesure 
de la subjectivité. Ainsi, il s’agira de réflechir aux enjeux de l’association de données 
quantitatives et qualitatives pour un même objet d’étude. Seront étudiées les différences 
existant entre mesures objectives et mesures subjectives et quels sont les points de convergence 
pouvant aboutir à une comprehension renouvelées des troubles psychopathologiques 
notamment. 
 
Mots-clés : Méthodologie mixte, Mesure de la subjectivité, Quantitatif, Qualitatif 
 
Références bibliographiques : Audet C. et Bouchard M.-A., « Pour un paradigme intensif et 
pluraliste (quantitatif et qualitatif) dans l’étude du processus psychothérapeutique », 
Psychothérapies, 2002/4 Vol. 22, p. 199- 
212. Bonnet M., « Dialogue entre objectivation et subjectivation dans la clinique de la folie », Le 
Coq-Héron, 2011/3 n°206, p 80-97. Falissard B., Mesurer la subjectivité en santé : Perspective 
méthodologique et statistique, 2e édition, Paris, Masson, 2008. Golse B., « Contribution des 
nouvelles données scientifiques à la perspective psychanalytique », La psychiatrie de l’enfant, 
2033/1 Vol. 46, p 5-27. Guével M.-R., Pommier J., « Recherche par les méthodes mixtes en santé 
publique : enjeux et illustration », Santé Publique 2012/1 (Vol.24), p 23-28. Missonnier S., « 
L’agora de Babel : de la complémentarité des « somaticiens » et des « psychistes » », Cliniques, 
2012/1 N°3, p 32-45. Santiago-Delefosse M., « Actualité de la pensée critique en psychologie de 
la santé somatique et mentale dans le monde anglo-saxon », Bulletin de psychologie, 2011/1 
Numéro 511, p 5-13. Smith JA, Flowers P, Larkin M. Interpretative  Phenomenological 
Analysis: Theory, 
Method and Research. Paris : Broché, 2009. 
  
 
UE 4 | ECUE 401 | Méthodologie qualitative PY34E510 
12h CM 
Responsable : Adèle Assous 
 
Objectifs : Connaître la façon dont s’est constituée la méthodologie en psychologie clinique à 
partir des auteurs fondateurs entre démarche diagnostique et pratique de soins. Appréhender 
les différences entre une méthode expérimentale et une méthode clinique en psychologie. 
Explorer l’approche qualitative dans la recherche : analyse interprétative phénoménologique, 
analyse par théorisation ancrée, approche par la psychanalyse. 
 
Contenu : La méthode clinique est une pratique d’un champ professionnel mais aussi d’une 
réflexion sur cette pratique. Quel est le rôle de la réflexion pour établir les bases théoriques de 
la méthode clinique ? C’est ainsi qu’on parle de démarche théorico-clinique. Des cliniciens 
comme Daniel Lagache, Didier Anzieu, Roger Perron ont dessiné le champ de la méthode 
clinique ; elle se fonde sur la notion de singularité, de subjectivité, des réactions d’un sujet aux 
prises avec son environnement, en conflit, en situation ou en groupe. La méthode clinique de 
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Sigmund Freud sera étudiée dans les Écrits techniques à partir de la découverte du transfert. Le 
dernier volet de ce cours concernera la recherche psychologique selon les méthodes qualitatives. 
 
Références bibliographiques : Anzieu D., L’autoanalyse de Freud et la découverte de la 
psychanalyse, Paris, PUF, 1998; Bourguignon O., Bydlowski M., La recherche clinique en 
psychopathologie : perspectives critiques, Paris, PUF, 1995; Freud S., 1895, Studien über 
hysterie, ,G.W., vol 1, en collaboration avec Breuer J., trad.fr. : Études sur l'hystérie, Paris, PUF, 
1956; Freud S., (1904- 1925), La technique psychanalytique, Paris, PUF, 1981. Freud S.,1920, 
Jenseits des Lustsprinzips,-G.W.,Tome XIII, pp.3-69, Au-delà du principe de plaisir, in: Essais de 
psychanalyse, Paris, PBP,1981; Freud S., 1937, L'analyse avec fin et l'analyse sans fin, in: 
Résultats,idées, problèmes , II, Paris, Gallimard, 1984; Green A., La pensée clinique, Paris, Odile 
Jacob, 2002. Green A., Illusions et désillusions du travail psychanalytique, Paris, Odile Jacob, 
1999 Lagache D., L’unité de la psychologie, Paris, PUF, 1949 Lagache D., Psychologie clinique et 
méthode clinique, Œuvres II Paris, Puf, 1949; Santiago Delefosse Marie, del Rio Carral Maria, Les 
méthodes qualitatives en psychologie et sciences humaines de la santé. Paris, Dunod, « Psycho 
Sup », 2017 
  
 
UE 5 | Humanités 2 PY34U440 
 
UE 5 | ECUE 501 | Arts visuels et psychopathologie PY34E520 
12h CM 
Responsable : Stéphane Thibierge 
Objectifs : Introduire l’étudiant aux relations significatives entre la création, son auteur et le lien 
social, spécialement dans les arts visuels. Apporter les principaux éléments d’analyse utilisables 
à cette fin. 
 
Contenu : Le cours présente les principales notions de l’analyse figurative, et la manière dont 
elles peuvent être éclairées par la psychopathologie et la psychanalyse : le cadre, l’image, le sujet, 
l’objet, le corps, le décor, le fantasme, le mouvement, la couleur, le trait, la perspective, entre 
autres. On illustrera ces notions par l’analyse d’œuvres d’arts visuels classiques ou 
contemporaines. 
 
Mots-clés : arts visuels – beaux-arts – image – corps – sujet – objet – cadre – fantasme - couleur – 
trait – perspective – psychopathologie – psychanalyse. 
 
Références bibliographiques : Gilles Deleuze, L’image mouvement, Cinéma 1, éd. de Minuit, 1983. 
Elie Faure, Histoire de l’art, Gallimard, 1988. Jacques Lacan, Le stade du miroir, in Écrits, Seuil, 
pp. 93-100 ; Le séminaire, livre X, L’angoisse, Seuil, 2004. Donald Mc Cullin, Risques et périls, 
Delpire, 2007. 
 
UE 5 | ECUE 502 | Philosophie des Sciences PY34E530 
12h CM 
Responsable : Vicky CHRISTOPOULOU 
Objectifs : Cet enseignement vise à présenter aux étudiants l’histoire de diverses formes du 
savoir. Il s’agira d’examiner les présupposés philosophiques de l’activité scientifique en 
Psychologie, tels qu’ils se manifestent dans la genèse intellectuelle et expérimentale des 
concepts et des théories qui déterminent le champ de ses objets. 
 
Contenu : Dans cet enseignement seront abordées l’histoire de la philosophie de sciences ; la 
notion d’épistémologie et son importance pour la psychologie ; et la problématique de la 
classification en sciences. 
Mots-clés : Epistémologie – Science – Savoirs – Paradigmes. 
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Références bibliographiques : Canguilhem G. Études d'histoire et de philosophie des sciences, 
Vrin, 1968 ; Hacking, I. « L'importance de la classification chez le dernier Kuhn », Archives de 
Philosophie, vol. tome 66, no. 3, 2003, pp. 389-402 ; Lecourt, D. La philosophie des sciences. 
Presses Universitaires de France, 2018 ; Piaget J (dir), Logique et connaissance scientifique, 
Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1967. 
 

LICENCE 3 

UE 1 | Fondamentaux de la psychologie 10 PY36U400 
 
UE 1 | ECUE 101 ET 102 | Psychologie clinique 4 PY36E400 (CM) ; PY36E410 (TD) 
12h CM, 18h TD 
Responsable : Thierry Lamote 
 
Objectifs : Connaître les notions fondamentales de l’approche psychanalytique du lien social, ses 
textes fondateurs et ses auteurs majeurs. Différencier cette discipline de disciplines connexes 
telles que la psychologie clinique, la sociologie et la psychologie sociale. Etre capable de mettre 
en œuvre ses applications pratiques dans le cadre d’analyse des pratiques professionnelles ou 
de supervision d’équipes, qui relèvent, au même titre que les entretiens cliniques individuels, 
des missions du psychologue clinicien. 
 
Contenu : Dès l’introduction de son texte « Psychologie des foules et analyse du moi », Freud 
repère l’intrication serrée entre le sujet et le social, l’un n’allant pas sans l’autre, « si bien que la 
psychologie individuelle est aussi d’emblée une psychologie sociale ». La thèse freudienne est 
claire : dans l’espace intime de la cure individuelle, la parole emporte avec elle les échos des 
désordres du monde extérieur, ouvrant au psychanalyste une voie d’accès vers la subjectivité de 
son temps, à partir de laquelle construire une théorie vivante, dynamique, du lien social. La 
théorie psychanalytique du lien social, comme la psychologie sociale, est née dans le sillage de la 
« psychologie des foules » de Sighele, Lebon et Tarde. Elle s’en est toutefois rapidement 
détachée pour développer sa propre épistémologie, sa propre méthode, son cadre théorique 
original. Après avoir situé historiquement l’élaboration de la théorie psychanalytique du lien 
social, nous en étudierons les textes majeurs ainsi que ses concepts fondamentaux. Nous en 
repérerons les limites et les impasses, pour ce qui touche à l’analyse des phénomènes sociaux 
contemporains : les concepts freudiens permettent-ils d’expliquer les formes actuelles de la 
famille, les nouvelles modalités de religiosités (sectes, radicalisation), le fonctionnement actuel 
des grandes entreprises (néomanagement), les dynamiques sociétales à l’ère du néolibéralisme 
(processus de désinstitutionnalisation), les modes actuels de protestation collective à l’ère des 
réseaux (black bloc), etc. ? Outre l’exploration des textes freudiens, les enseignements 
s’appuieront sur les travaux transdisciplinaires actuels, pour tracer les nouvelles perspective 
théoriques de l’approche psychanalytique du lien social. 
 
Mots-clés : Psychanalyse - Psychologie collective – dynamique des groupes – clinique du lien 
social – clinique de l’institution 
 
Références bibliographiques : S. Freud, Psychologie de masse et analyse du moi, Paris, Point, 
2014 ; S. Freud, Totem et tabou, Paris, Point, 2010 ; S. Freud, Malaise dans la civilisation, Paris, 
Point, 2010 ; J. Lacan, « La science et la religion », Ecrits, Paris, Seuil, 1966 ; J. Lacan, Le 
séminaire Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Paris, Seuil ; J.-P. Lebrun, Un monde sans 
limite, Toulouse, Erès, 2016 ; J.-P. Lebrun, Clinique de l’institution, Toulouse, Erès, 2008 ; M.-J. 
Sauret, Malaise dans le capitalisme, Toulouse, PUM, 2009.  
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UE 1 | ECUE 103 ET 104 | Psychopathologie 4 – Le traumatisme PY36E420 (CM) ; 
PY36E430 (TD) 
12h CM, 18h TD 
Responsable : Elise Pestre 
 
Objectifs : Cet enseignement a pour but de faire découvrir aux étudiants les spécificités de la 
clinique du traumatisme, tant au niveau du repérage des signes, des processus psychiques en jeu 
que des diverses approches thérapeutiques. Il s’agira également de contextualiser le syndrome 
traumatique, héritier de la névrose traumatique, avec les enjeux socio- environnementaux de 
santé publique. 
 
Contenu : Cet enseignement abordera la psychopathologie du traumatisme à partir des 
processus psychiques qu’il entraîne, tels que la psychanalyse peut en rendre compte. Outre la 
présentation des tableaux cliniques du psychotraumatisme chez l’adulte et chez l’enfant et leurs 
temporalités (réactions immédiates, post-immédiates et à plus long terme), il s’agira de faire 
apparaître le destin à chaque fois singulier d’une rencontre traumatique, à la fois événement 
externe et interne, fruit d’une histoire subjective, venant questionner les notions d’après-coup et 
de répétition. Il s’agira également de questionner les solutions psychiques que certains sujets 
parviennent à inventer, par exemple le recours à l’écriture comme voie de symbolisation. Enfin, 
seront présentés les différents dispositifs cliniques existants, à chaque étape des manifestations 
psychotraumatiques ainsi que les particularités du travail clinique (aménagement du dispositif, 
position clinique, médiations thérapeutiques etc…), en lien avec les mouvements transférentiels 
et contre- transférentiels. 
 
Mots-clés : psychotraumatisme, répétition, après-coup, symbolisation 
 
Références bibliographiques Barrois C. (1998). Les névroses traumatiques. Dunod. Ciccone A. 
Ferrant A. (2008). Honte, culpabilité et traumatisme. Dunod. Davoine F. (2004). Histoire et 
trauma. Stock. Ferenczi S. (posthume). Réflexions sur le traumatisme, Psychanalyse IV, Payot. 
Ferenczi S. (1933). Confusion de langue, Psychanalyse IV, Payot. Freud S. (1920). Au-delà du 
principe de plaisir, Œuvres complètes XV. Fassin D. et Rechtman (2007). L’empire du 
traumatisme. Flammarion. Romano H. (2013). L’enfant face au traumatisme. Dunod. Sadlier K. 
(2001). L’état de stress post-traumatique chez l’enfant. PUF. 
 
UE 2 | Psychanalyse 2 PY36U410 
 
UE 2 | ECUE 201 ET 202 | Concepts fondamentaux de la psychanalyse : le narcissisme 
et l'identification 
PY36E440 (CM) ; PY36E450 (TD) 
12h CM, 18h TD 
Responsable : Vincent Estellon 
 
Objectifs : Cet enseignement propose d’étudier, d’explorer et de discuter deux concepts 
fondamentaux de la théorie psychanalytique : le narcissisme d’une part, et le processus 
d’identification qui tiennent une place majeure dans la métapsychologie freudienne pour mieux 
déchiffrer comment se construit l’identité humaine dans son rapport à soi et aux autres. 
 
Contenu : Comment se construit l’amour de soi ? Peut-on aimer l’objet si l’on est incapable de 
s’aimer ou de se respecter soi-même ? Quels sont les liens du narcissisme à l’objet ? Après une 
exploration historico-critique des grands concepts métapsychologiques d’auto-érotisme (1905) 
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puis du narcissisme (1914) dans l’oeuvre freudienne, il s’agira d’approfondir le rôle du 
processus d’identification dans la construction identitaire. Si une première période dans les 
travaux de Freud (1885-1914) s’organise autour du paradigme de l’hystérie, l’introduction du 
narcissisme (1914) ouvre à une théorisation du paradigme des psychoses, des cliniques de la 
mélancolie (1915) et du masochisme (1919). L’enseignement participatif reviendra sur les 
l’intérêt heuristique de ces paradigmes théoriques pour repenser les formes cliniques 
contemporaines. 
 
Mots-clés : Narcissisme, auto-érotisme, amour d’objet, processus d’identification, introjection, 
projection, processus de différenciation et de séparation dans la construction de l’identité. 
Pathologies identitaires et narcissiques, états limites. 
 
Références bibliographiques : Estellon, V. (2015) « Freud, le narcissisme et l’auto-érotisme », in 
Cahiers de l’HERNE, Freud, Paris, éditions de l’Herne ; Fédida P. (1978) L’absence. Paris, 
Gallimard ; Freud, S., O.C., Paris, Puf : (1905) « Les     trois essais sur la théorie de la sexualité » ;     
(1911) 
« Formulations sur les deux principes du cours des évènements psychiques » ; (1914) Pour 
introduire le narcissisme ; (1915) Métapsychologie ; (1917) Deuil et mélancolie ; (1920) Au-
delà du principe de plaisir ; Green A., (1987) Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Paris, 
minuit, 2007 ; Lacan J., (1964) Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Séminaire 
XI ; Winnicott D. W. (1971), « Le rôle de miroir de la mère et de la famille dans le développement 
de l’enfant », Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1975. 
  
UE 3 | Méthodes et outils du psychologue 2 PY36U420 
 
UE 3 | ECUE 301 | TD Méthodes projectives PY36E460 
18h TD 
Responsable : Isée Bernateau 
Objectifs : Initiation à la méthodologie projective et à ses principes pour l’étude théorique et 
clinique des différentes modalités de fonctionnement psychique. Initiation au test de Rorschach 
: bases méthodologiques, éléments d’analyse cliniques et psychopathologiques. 
 
Contenu : Présentation de la méthodologie projective, et introduction à l’interprétation 
psychanalytique des épreuves projectives pour adultes. Apprentissage de la technique de 
passation et d’analyse du test de Rorschach, dans une perspective clinique et psychanalytique : 
historique du test, clinique de la passation, présentation et analyse des planches, 
psychogramme, cotation, éléments d’interprétation. Les TD associés visent à analyser des 
protocoles illustrant les modalités de fonctionnement psychique normal et pathologique. 
 
Mots-clés : Psychologie clinique projective – Test de Rorschach – Méthodes projectives. 
Références bibliographiques : Azoulay, C., Chabert, C., Louët, E., Verdon, 
B. (2020). Manuel du Rorschach et du TAT. Interprétation psychanalytique, Dunod ; Azoulay, C., 
Emmanuelli, M. (2012). Nouveau manuel de cotation des formes au Rorschach, Dunod ; Chabert, 
C. (1997). Le Rorschach en clinique adulte. Interprétation psychanalytique, Dunod. 
 
UE 3 | ECUE 302 | Techniques de groupe PY36E470 

18h TD 
Responsable : Mickael Benyamin 
Objectifs : Cet enseignement permet à l'étudiant d'être introduit à la psychologie du groupe et à 
plus précisément à la psychanalyse des groupes. L’enseignement sensibilise les étudiants à la 
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dynamique de groupe dans les institutions, les médiations thérapeutiques, le psychodrame 
psychanalytique individuel, les groupes de parole. Les objectifs pédagogiques sont tournés vers 
la compréhension de la prise en compte du passage de l’individuel au collectif, de 
l’intrapsychique à l’intersubjectif, et les impacts de l’un sur l’autre. Il s’agit de comprendre à 
partir des psychanalystes groupalistes la théorie du fonctionnement psychique et de l’appareil 
psychique qui change de paradigme et de topique. 
 
Contenu : Cet enseignement est une introduction à la psychologie clinique des groupes dans son 
ancrage à la psychanalyse. L’accent est mis sur l’appareil psychique groupal et l’importance de ce 
dernier dans la formation même de l’appareil psychique individuel (R. Kaes). Outre l’étude des 
psychanalystes groupaux (Kaes, Anzieu, Bion…), la thérapie psychanalytique du couple ainsi que 
le psychodrame psychanalytique individuel y sont étudiés théoriquement ainsi qu’à partir de 
situations cliniques. 
 
Mots-clés : Psychologie clinique - Psychanalyse de groupe- Psychodrame psychanalytique 
individuel- 
 
Références bibliographiques : S. Freud (1921), Psychologie des foules et analyse du moi, Paris, 
PBP, 2012, W.Bion (1961), Recherches sur les petits groupes, Paris, PUF, 2002, D. Anzieu, Le 
groupe et l’inconscient, Paris, Dunod, 1975, R. Kaes, L’appareil psychique groupal, Paris, Dunod, 
1976, E.Kestemberg, P. Jeammet, Le psychodrame psychanalytique individuel, Paris, PUF, 1990, 
Bernard Brusset, Comment le psychodrame peut-il être et rester psychanalytique ? in 
Adolescence , 1983, 1, 1, p 165-188. R. Kaës, La consistance psychanalytique de la 
psychothérapie psychanalytique de groupe in F. Richard (sous la direction) Le travail du 
psychanalyste en psychothérapie, p 167-198. 
 
UE 3 | ECUE 303 | Entretien et observation cliniques PY36E480 
18h TD 
Responsable : Stéphane Thibierge 
 
Objectifs : Cet enseignement constitue une introduction à l’entretien clinique à visée 
investigatrice - diagnostic différentiel et évaluation psychopathologique. 
 
Contenu : on présente les enjeux et les responsabilités de l’entretien clinique, les questions qu’il 
pose d’un point de vue théorique et pratique, et le lien entre théorie et pratique dont il constitue 
la mise en œuvre. On précise aussi l’objet de l’entretien clinique et l’abord du sujet humain qu’il 
implique. Cette introduction prend en compte les principaux modèles de l’entretien clinique, en 
particulier la psychanalyse et la psychiatrie classique et contemporaine. 
 
Mots-clés : entretien clinique – théorie – pratique – diagnostic – méthodologie 
– parole – sujet – psychiatrie – psychanalyse – symptôme 
 
Références  bibliographiques  :  Revue  Psychologie  clinique  n°17,  dossier 
« Qu’est-ce qu’un fait clinique ? » : préface, pp. 7-9 ; séminaire Marcel Czermak, pp. 12-27 ; 
présentation de malade, pp. 127-152 ; “Sur les entretiens préliminaires”, Stéphane Thibierge, pp. 
109-119. G. Gatian de Clérambault, Œuvres psychiatriques, Ed. « Frénésie », 1987 : Quatrième 
partie,   « Psychoses   passionnelles »,   pp.   309-450 ;   Cinquième   partie, 
« Automatisme mental » : Chap. 1 « Premières conceptions », pp. 455-456 ; Chap. 2 « Elaboration 
du dogme (1919 à 1927) », pp. 457-599 ; « Définition de l’automatisme mental », intervention, 
1924, pp. 492-494 ; Sixième partie, 
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« Questions psychiatriques diverses », « Passion érotique des étoffes chez 
la femme », pp. 683-720. Marcel Czermak, Passions de l’objet, études psychanalytiques des 
psychoses, éd. de l’Association lacanienne internationale, 1986. Henri Ey, Paul Bernard, Charles 
Brisset, Manuel de psychiatrie, Masson rééd. 2010, réédition, préface de Jean Garrabé. S. Freud, 
« Le transfert », dans Introduction à la psychanalyse, Ed Payot & Rivages 2001, Petite 
Bibliothèque Payot, p. 525-546. S. Freud, « De la psychothérapie », dans La technique 
psychanalytique, PUF, 1977, pp. 9-22. Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, Gallimard 
1986, coll. « Tel », conférence « La parole », début, p. 13. Jacques Lacan : « Les clés de la 
psychanalyse », entretien avec Françoise Giroud publié dans L’express du 31- 5-1957 (trouvable 
sur internet) ; « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, telle qu’elle nous est 
révélée par l’expérience psychanalytique », Ecrits, Seuil, pp. 93 – 100. Charles Melman, L’homme 
sans gravité – jouir sans limites, entretiens avec Jean-Pierre Lebrun, Gallimard, coll. Folio Essais, 
2005. Jules Séglas, préface de Des Troubles du langage chez les aliénés, J. Rueff et Cie 
éditeurs,1892 (trouvable sur internet). 
 
UE 4 | Humanités 4 PY36U430 
 
UE 4 | ECUE 401 | Littérature et processus psychiques PY36E490 
18h TD 
Responsable : Isée Bernateau 
 
Objectifs : Comprendre dans quelle mesure la littérature occupe une place privilégiée dans 
l’investigation des processus psychiques conscients et inconscients. Resituer la conception 
freudienne de la littérature, dans le prolongement du rêve, et déployer les perspectives 
interdisciplinaires qu’elle est susceptible d’ouvrir. 
 
Contenu : Présentation de la conception freudienne de la littérature, de sa place spécifique à 
l’intérieur des différentes productions artistiques et de la figure de l’écrivain. Analyse des 
œuvres littéraires au sein du corpus freudien Mise en perspective de la méthode freudienne 
d’investigation de la littérature et des avancées cliniques et théoriques qu’elles rendent 
possible. 
 
Mots-clés : Littérature – Inconscient– Création – Figurabilité. 
 
Références bibliographiques : Freud S. (1907). Le délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen, 
Puf ; Freud S. (1908). Le poète et l’activité de fantaisie, Puf ; Freud S. (1919). L’inquiétante 
étrangeté, Puf ; Gomez-Mango E., Pontalis J.-B. (2012) Freud avec les écrivains, Gallimard ; 
Assoun P.-L (1996). Littérature et psychanalyse : Freud et la création littéraire, Ellipses. 
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

UNIVERSITE PARIS CITE – L1, L2, L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat  (L1, L2) : 
 
Département Sciences de la Nature et de la Vie (SNV) 
Bâtiment Buffon – Bureaux RH24A et RH26A 
4, rue Marie-Andrée Lagroua Weil-Halle 
75013 Paris 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat (L3) : 
 
Université Paris-Diderot (Paris 7) 
Bâtiment Lamarck - Bureau RH38  
35 rue Hélène Brion  
75013 PARIS 
 
Diane Lavigne 
Secrétariat pédagogique 1ère et 2ème année 
diane.lavigne@u-paris.fr 
 
Pierre Pequiot 
Secrétariat pédagogique 1ère et 2ème année 
pierre.pequiot@u-paris.fr 
 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat (L3) :  
 
Université Paris-Diderot (Paris 7) 
Bâtiment Lamarck - Bureau RH38 - 35 rue Hélène Brion  - 75013 PARIS 
 
Virginie Bruere 
Secrétariat pédagogique 3ème année : virginie.bruere@u-paris.fr 
 

LICENCE 1 

 
Développement animal et végétal 
 
58h  
Séance d’exposés commune sur des thèmes de développement: 
TD : 1 enseignant BA + 1 enseignant BV 
Développement chez les animaux 
CM : Le développement embryonnaire chez les animaux 
-Gamétogenèse et fécondation 
-Généralités sur le développement embryonnaire chez les animaux 

mailto:diane.lavigne@u-paris.fr
mailto:pierre.pequiot@u-paris.fr


 

EDUCO Printemps 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

Sc
ie

n
ce

s 
d

e 
la

 v
ie

 e
t 

d
e 

la
 t

er
re

 

242 

 

-Deux exemples de construction du plan d'organisation d'un organisme: développement 
embryonnaire d'un vertébré et d'un insecte (description et méthodologie) 
TD : la neurulation chez les amphibiens: un exemple d’organogenèse 
TP1 : la gastrulation chez les amphibiens (3h) 
TP2 : histologie animale (3h) 
TP3 : le développement embryonnaire chez la drosophile (4h) 
Développement chez les Angiospermes 
CM : Le développement embryonnaire et post-embryonnaire chez les végétaux 
- Rappels sur l’architecture et le cycle de développement des plantes à fleurs 
- Gamètes et fécondation (rappels) 
- Généralités sur le développement embryonnaire chez les végétaux 
- Développement post-embryonnaire des angiospermes : l’exemple de la tige feuillée 
- Rôles des hormones végétales dans le développement 
3 séances de cours -TD : Construction de l’appareil racinaire 
-TD1 : Généralités sur le développement racinaire et ses régulations 
-TD2 : Le méristème apical racinaire : centre d’organisation de la racine 
-TD3 : Les racines latérales et les poils absorbants : deux exemples d’organogenèse et de 
différenciation cellulaire 
-TP1 : les hormones végétales : quelques exemples (3h) 
-TP2 : Les méristèmes de la tige (3h) 
-TP3 : Les graines et la germination (3h) 
 
Biologie moléculaire et génétique 1 
 
52h 
- Nature, composition et structure des génomes 
- Transmission du génome : Réplication et divisions cellulaires (Mitose & Meïose) 
- Variabilité des génomes 
- Expression des génomes : Transcription et traduction 
- Déterminisme génétique et transmission au cours de la reproduction sexuée 
- Outils du génie génétique, applications en biologie, en environnement et en santé. 
 
Physique pour les biologistes 
 
48h 
- mécanique 
- ondes et sons 
- lumière et vision 
 
De l'atome à la chimie organique 
 
54h 
Chapitre 1 : l'atome 
- noyau et électrons: composition du noyau, isotopes et élément, A et Z, configuration 
électronique, état fondamental, électrons de coeur et électrons de valence. 
- masse atomique, composition isotopique naturelle des éléments, masse molaire élémentaire. 
- spectre de l'atome d'hydrogène, niveaux d'énergies 
- Rayon atomique, énergie d'ionisation, affinité électronique, évolution dans le tableau 
périodique. 
Chapitre 2 : construire une molécule 
- Le modèle de Lewis, règle de l'octet 
- Énergie et longueur de liaison, rayon de covalence. Forme des nuages électroniques sigma et 
pi. 
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- Moments dipolaires 
- Électronégativité des atomes. Evolution dans le tableau périodique. - Mésomérie et 
conjugaison, charges formelles 
- Géométrie des molécules : VSEPR 
Chapitre 3 : Interactions intermoléculaires 
- Liaison de Van de Waals, interaction dipôle dipôle, polarisabilité des liaisons. 
- Liaison hydrogène 
Chapitre 4 : Introduction à la chimie organique et stéréochimie 
- Nomenclature 
- Isomères 
- Représentation d'une molécule (représentation de Cram, projections de Fisher et de Newman) 
- Chiralité et propriétés optiques d’une molécule 
- Conformation, configuration absolue R et S, Règles CIP 
- Stéréo-isomérie 
Chapitre 5: Effets électroniques, intermédiaires réactionnels 
- Effets électroniques inductifs et mésomères, conjugaison et mésomérie 
- Intermédiaires réactionnels et leur stabilité relative 
Chapitre 6: Dérivés halogénés: substitutions nucléophiles – éliminations d’ordre 1 ou 2 
- Structure des dérivés halogénés aliphatiques 
- Mécanisme SN1/SN2 - Mécanisme E1/E2 
- Orientation des réactions (structure du substrat, choix du solvant, basicité ou nucléophilie du 
réactif, nucléofuge) 
 
Plantes et sociétés « de la connaissance à l’usage des plantes par les sociétés 
humaines » 
 
24h 
Cours: 
-Les végétaux dans la société 
-Les principales plantes cultivées et leur histoire 
-Plantes et médicaments 
TD: 
- exposés des étudiants 
- réalisation et présentation orale des affiches 
TP: 
- Plantes à usages industriels et médicinaux 
- Plantes à usages médicinaux (fin) et alimentaires 
 
Introduction à la bioinformatique 
 
22h 
Initiation à l’environnement Unix. 
Interrogation des principales bases de données biologiques. 
Analyse d’images. 
Bio-informatique structurale. 
Bio-informatique génomique. 
Bases de programmation. 
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LICENCE 2 

 
Biologie intégrative animale et végétale 2 
 
32h 
Thèmes abordés: 
Bases de la nutrition minérale, redistribution, transport des nutriments et d'eau dans la plante 
(aspects moléculaires et biophysiques). 
Photosynthèse: Chloroplaste: un organite d'origine endosymbiotique. Origine du carbone dans la 
biosphère. Production d'équivalents réducteurs et d'ATP au niveau des membranes 
thylacoïdales. Réaction sombres, fixation du carbone inorganique. Photorespiration et 
mécanismes photosynthétiques des plantes en C4 et CAM. 
TD végétal : Distribution intracellulaire de l’eau et des ions: bases théoriques et applications. 
TP végétal : Anatomie de la racine - Adaptation des feuilles et systèmes photosynthétiques - 
Réactions photochimiques de la photosynthèse (réaction de Hill) 
 
Biologie évolutive 

 
46h 
Cours: 
1- Histoire de la biologie évolutive 4h 
2- Évolution morphologique et développement 10h 
3- Espèces et spéciations, rythmes de l’évolution 4h 
4- Évolution de la variabilité génétique et évolution de l’homme 14h 
TD et TP: 
- Démarche expérimentale : appréhender le principe et la mise en œuvre de la démarche 
expérimentale en sciences de l’évolution à travers l’analyse d’un article en anglais 
- Exercices de génétique des populations 
- Simulation sur ordinateur de l’évolution de populations sous diverses conditions (dérive, 
migration, sélection, …) 
- Phylogéogaphie et bases d’analyse de séquences in silico 
- TD et TP évolution et développement de l’organisme modèle Astyanax mexicanus 
 
Biologie cellulaire et moléculaire 3 
 
46h 
9 cours, thématiques abordées : 
- mitochondrie 
- asymétrie membranaire, endocytose/exocytose 
- trafic vésiculaire 
- signalisation, différents types de récepteurs, cascades et amplification du signal 
- cytosquelette/mitose/jonction 
- cycle cellulaire 
2 TPS : 
- la mitochondrie : fonctionnement chaine respiratoire (4h) 
- endocytose (8h) 
8TD : 
- exercices 
- présentations orales des étudiants (par trinôme) 
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IMVI 
 
40h 
MICROBIOLOGIE: 
Historique et domaines de la Microbiologie ; La cellule procaryote: structure et fonction ; La 
diversité du métabolisme microbien: 
Rôle des bactéries dans le cycle biogéochimique du carbone La croissance bactérienne. 
Génétique bactérienne 
VIROLOGIE : 
Caractéristiques et variabilité du monde viral. Infection virale : 
Stratégies de multiplication virale et évolution des virus. Modes de transmission. Les différents 
virus pathogènes et leur équilibre avec l’organisme. Stratégies de lutte contre les pathogènes 
viraux. Quelques exemples de réussite virale. 
IMMUNOLOGIE: 
Les acteurs de la réponse immunitaire. Réponse immunitaire spontanée ; Réponse immunitaire 
adaptative : amplification clonale et différenciation des effecteurs ; activation et coopération 
lymphocytaire ; régulation de la réponse immunitaire 
 
Biostatistique 2 : tests d'hypothèses 
 

28,5h 

1. Théorie des tests d’hypothèses 
2. Tests d’hypothèses basés sur les proportions 
3. Tests d’hypothèses basés sur les moyennes 
4. Notion de p-value 
5. Tests du Chi2 
6. Coefficient de corrélation de Pearson 
7. Notion de puissance d’un test 
 
Introduction à l'écologie 
 
17h 
L’UE se décompose : 
CM (8h) : 
- Bases scientifiques de l’écologie 
- Méthodes en écologie : du terrain à la modélisation 
- Enjeux environnementaux 
TP (10h) : 
- 1 jour de sortie sur le terrain (7h) : écologie urbaine, sciences participatives 
- TP en salle (3h) : biologie des interactions 
TD (2h) : 
- exploitation de la sortie, traitement des données 
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Un pas vers les Neurosciences 

 
26h 
Contenu principal des cours: 
1. Mouvements d’ions au travers de la membrane plasmique 
Polarisation de la membrane plasmique 
Modifications de la polarisation de la membrane plasmique 
2. Canaux ioniques Na, K et Ca dépendants du potentiel de membrane 
3. Etablissement et variations du potentiel de membrane 
4. Récepteurs ionotropes et métabotropes des neurotransmetteurs 
5. Interconnexions entre plusieurs neurones 
6. Réseaux neuronaux 
7. Plasticité neuronale 
Contenu principal des TD: 
1. Exercices et analyses critiques de données simples (2h) : Apprendre à détailler certains 
concepts (communication cellulaire, LTP, LTD, …) 
2. TD Neurosim (4h) : Maîtriser les caractéristiques physiologiques de neurones contenant des 
récepteurs ionotropes (glutamatergiques, GABAergiques et cholinergiques), leur rôle dans 
l’élaboration du potentiel d’action en introduisant les notions de sommations spaciale et 
temporelle - Application à l’action de différentes molécules (médicaments et toxines) 
Maîtriser l’établissement de réseaux neuronaux (de 2 à 3 neurones) tout en introduisant les 
récepteurs métabotropes ainsi que leur rôle dans l’élaboration du potentiel d’action et de la 
plasticité neuronale (règle de Hebb, LTD, LTP, mécanismes de l’extinction et de la consolidation 
…) en prenant l’exemple de l’Aplysie - Application au reflexe de Pavlov 
3. Comprendre la démarche scientifique (2h) : Analyses des protocoles et des résultats contenus 
dans des articles scientifiques à comité de lecture - Application à l’utilisation d’un venin animal 
comme médicament 
Contenu principal des TP: 
1. Potentiel de repos : Appréhender le concept de polarisation de la membrane plasmique de 
toutes les membranes cellulaires (Nernst) 
 
Regards critiques, argumentation et communication 
 
22h 
Développement de la communication par diverses présentations orales. Préparation et conduite 
de débats sur des thèmes choisis dans le cadre de l’implication des sciences dans notre 
quotidien. Rédaction d’un article faisant suite au débat. Création d’une affiche scientifique sur 
un thème libre accompagné par un professionnel garantissant le contenu informatif. Exposition 
des affiches scientifiques. 
 
Culture Biologique numérique 
 
28h 
Stratégie pédagogique de classe inversée, cours intégrés (Mixte CM/TD/TP) et travail en ligne 
mettant en avant le travail personnel. 
- Réalisation d’un billet de blog de vulgarisation scientifique 
- Présentation orale et/ou vidéo 
- Conférence de restitution publique 
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Régénérer ou la quête du Graal 
 
24h 
La régénération a depuis l’antiquité été relatée dans de nombreux mythes. Nous verrons si ces 
références reflètent une réalité biologique. Qu’est-ce que la régénération ? Cette capacité est-elle 
largement répandue dans l’arbre du vivant ou présente uniquement chez quelques espèces ? Où 
en est la médecine régénérative ? 
 
La paléontologie, à la croisée de la biologie et de la géologie 
 
25h 
Cours et TD : 
- Introduction à la paléontologie 
- Qu’est-ce qu’un fossile ? 
Définition, formation d’un fossile (taphonomie) ; rôle fondamental en biostratigraphie ; apport 
de la géochimie 
- L’histoire de la vie inscrite dans l’histoire de la Terre 
Espèces fossiles ; rôle de la paléontologie en systématique et phylogénie ; diversifications et 
extinctions du vivant au cours des temps géologiques ; les cinq grandes extinctions 
TP : 
- Qu’est-ce qu’un fossile ? Taphonomie (1 séance 3h/groupe) 
- Étude pratique de fossiles : qu’observe-t-on et quelles informations en tire-t-on ? (1 séance 
3h/groupe) 
- Visite de la galerie de paléontologie du Muséum National d’Histoire Naturelle (TP séance 
commune 3h) 
 
Les stratégies de reproduction dans le monde animal 
 
26h 
- Reproduction sexuée et asexuée et la notion de lignée germinale 
- Parthénogenèse & hermaphrodisme 
- Évolution des gamètes chez les animaux 
- Reproduction en milieu aquatique et en milieu terrestre (fécondation interne, fécondation 
externe, oviparité, viviparité, comportements en reproduction) 
- Influence du milieu (nourriture, climat, saison, phéromones) 
- Spécialisation des systèmes de contrôles endocriniens. 
 
Contrôle de l’environnement par les biotechnologies  
 
26h 
Cours : 
1.- Intérêt de la pluridisciplinarité pour l’étude de l’entrée des éléments minéraux dans la 
biosphère. 
- approche physiologique : mécanismes d’absorption des ions du sol 
- approches biochimique et moléculaire : identification de transporteurs 
- approches physiologique et moléculaire : expression des gènes de transporteurs 
- approches génomique et génétique : étude de fonctions physiologiques complexes 
2.- La phytoremédiation et dépollution 
- les polluants 
- les interactions polluants et environnement 
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- les méthodes de phytoremédiation 
- les mécanismes biologiques 
3.- Les biocarburants 
- approche biotechnologique pour convertir la biomasse végétale en biocarburants 
Travaux dirigés : 
1.- Étude d’un transporteur 
2.- Apport des biotechnologies pour la dépollution des sols 
3. Présentations de themes 
 
Introduction à la programmation 
 
24h 
Variables, boucles et tests. 
Fonctions. 
Modules classiques et spécifiques à la bio-informatique. 
Bonnes pratiques de programmation. 
Sensibilisation à la notion d’algorithme et automatisation de tache 
 
Dérégulation de la cellule cancéreuse, à la recherche de nouvelles therapies  

 
24h 
Cours : 
- Introduction générale : qu’est-ce que le cancer (tumeurs et leucémies), évolution 
épidémiologique, facteurs de risque ; 
- Dérégulations fonctionnelles caractéristiques des cellules cancéreuses et des tumeurs 
malignes  
- Origines génétiques des altérations cancéreuses ; 
- Le processus métastatique : transition épithélio-mésenchymateuse et invasion cellulaire ; 
- Les traitements des cancers : radiothérapies, chimiothérapies cytotoxiques généralistes, 
greffes de moelle osseuse ; thérapies ciblées ; 
- Cycle cellulaire et dérégulations cancéreuses, thérapies innovantes ; 
- Méthodes d’analyse en cancérologie : lignées cellulaires, tests en culture, modèles murins ; 
- Développement de thérapies ciblées pour leucémie myéloïde chronique à Bcr/Abl ; 
 
TD : 
 
Comment analyser et critiquer une publication scientifique originale (de type Cancer Research) 
- repérer la question biologique posée par les auteurs ; 
- analyser la méthodologie mise en œuvre pour y répondre ; 
- analyser les résultats publiés ; 
- critiquer les résultats : pertinence, cohérence par rapport au titre et au résumé. 
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LICENCE 3 

 
 

BIOCHIMIE, BIOLOGIE INTEGRATIVE ET PHYSIOLOGIE 

Biostatistique 4 : statistique et omique 

Les omiques 

Métabolisme/Bioénergétique 

Bio-informatique 

Biologie du développement : outils et concepts 

Biologie du développement et différenciation cellulaire 

UE Spécialisation : Biochimie, Microorganisme et Cellule 

UE de spécialisation: Biotechno et Economie 

Génétique approfondie 

Génétique des organismes modèles 

Neurosciences expérimentales 

Cerveau : fonctions et dysfonctions 

Nutrition : dangers et bénéfices des nouvelles tendances alimentaires 

Reproduction et Faune Sauvage 

Réponse des plantes à l'environnement 

Interactions plantes-microorganismes 

L'électrophysiologie au service de la Pharmacologie, de la Toxicologie et des 
Neurosciences 

Nanobiotechnologies 

Récepteurs hormonaux 

Patho-physiologie moléculaire 

Différenciation cellulaire et fonctionnelle 

Démarche expérimentale-Bioéthique 

Imagerie quantitative en biologie 
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PARCOURS : BIOLOGIE/INFORMATIQUE 

Biologie moléculaire fondamentale 

Biologie moléculaire fondamentale 

Génétique des procaryotes et des eucaryotes 

Physiologie métabolique 

Chimie bio-organique 

Base de la programmation 

Biostatistique 3 : analyse de la variance et Cie 

Algorithmique 

Base de données 
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SCIENCE POLITIQUE 

PARIS I – L1 –  L2 

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat : 
 

Centre Sorbonne 

Bureau F628 (Escalier N)  

Entrée 14 rue Cujas 

75005 Paris 

 

Les descriptions datent de 2020, des changements sont possibles 

LICENCE 1 

 

 
 
 
 
 
Économie politique W1011619 24h 
 
 
Sociologie générale L1011219 36h 
 
La démarche sociologique repose sur une idée fondamentale : l’individu n’existe pas 
indépendamment de la société. L’individu se construit et agit dans sa relation aux autres et ces 
configurations relationnelles sédimentent et structurent l’espace social. Après avoir posé et 
explicité certaines bases scientifiques de l’analyse sociologique, le cours abordera dans un 
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premier temps des trajectoires d’artistes célèbres dont la célébrité repose sur des états 
particuliers de la structure sociale et de ses transformations. La création et le statut d’artiste 
sont l’expression d’une configuration spécifique du monde social, de même que la 
reconnaissance de l’artiste et de son « génie ». Dans un second temps, le cours proposera des 
développements sur les logiques individuelles et collectives de construction des identités, des 
goûts, des solidarités et des rejets de l’autre. Se posera alors chaque fois la question de 
l’appartenance à des groupes sociaux qui se définissent les uns par rapport aux autres, dans des 
relations inégalitaires de coopérations concurrentielles. 
 
Bibliographie 
 
BERGER Peter, Invitation à la sociologie, Paris, La Découverte, 2014 BOURDIEU Pierre, 
Questions de sociologie, Paris, Les Editions de Minuit, 2002 
  
COULANGEON Philippe, Sociologie des pratiques culturelles, Paris, La Découverte, 2016 ELIAS 
Norbert, Qu’est-ce que la sociologie ? Paris, Seuil, 1993 
HEINICH Nathalie, La sociologie de l’art, Paris, La Découverte, 2004 LAHIRE Bernard, Pour la 
sociologie, Paris, La Découverte, 2016 
 
 

Sociologie des comportements politiques L1011419 36h 
 
Ce cours, articulé aux travaux dirigés de « Sociologie politique », constitue une introduction à la 
sociologie des comportements politiques. Il a pour objectif de familiariser les étudiant.e.s avec 
ce champ de recherche, dans une double optique de décryptage de l’actualité et d’introduction 
aux concepts fondamentaux de science politique. Aux termes du cours et des TD, les étudiant.e.s 
doivent être capables de : 
- Comprendre la démarche intellectuelle de la discipline. 
- Maîtriser les grands concepts de sociologie électorale et de sociologie des mobilisations. 
- Rendre compte des grands débats liés à ces concepts. 
- Mobiliser ces concepts pour interpréter des éléments d’histoire et d’actualité politiques. 
 
Plan du cours 
 
Introduction : mutation des comportements politiques et crise de la démocratie ? 
1. Objet et question du cours : l’étude des comportements politiques. 
2. Approche du cours : une perspective sociologique. 
 
Partie I. Apprendre à s’exprimer : la socialisation à l’ordre politique en démocratie. 
1. Un regard sociohistorique : politisation et civilisation électorale. 
2. Un regard sociologique : la socialisation politique. 
3. Les limites de la politisation : défiance, évitement et apathie. 
 
Partie II. S’exprimer par le vote : la sociologie électorale. 
1. Voter ou pas ? L’abstention et ses explications. 
2. Voter pour qui ? Les modèles explicatifs du choix électoral. 
3. Voter sous influence ? Campagnes, médias et sondages. 
 
Partie III. S’exprimer autrement : la sociologie des mobilisations. 
1. La participation au secours de la démocratie ? Les dispositifs de démocratie participative. 
2. Pourquoi se mobiliser ? Les modèles explicatifs des mobilisations. 
3. Comment se mobiliser ? La question des répertoires d’action. 
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Bibliographie indicative 
Dormagen, Jean-Yves et Mouchard, Daniel (2007), Introduction à la sociologie politique, Paris, 
De Boeck, 2007. 
Lefebvre, Rémi (2010), Leçons d’introduction à la science politique, Paris, Ellipses. Mayer, Nonna 
(2010), Sociologie des comportements politiques, Paris, Armand Colin. 
 
Relations internationales et introduction au droit international W10C2214 36h 
 
 
Histoire de la vie politique depuis 1958 L1011619 24h 
 
La vie politique depuis 1958 sera analysée comme la succession de plusieurs configurations de 
pouvoir qui décrivent en quelque sorte plusieurs régimes. Le cours sera divisé en trois grandes 
parties qui décrivent des agencements institutionnels, des rapports de force politiques et des 
orientations politiques contrastés. 
Une première partie porte sur la période 1958-1962 durant laquelle la Ve République se dessine 
; elle est marquée par la guerre d’Algérie, les déchirements partisans autour d’elle et les 
réformes et pratiques politiques et institutionnelles que ce conflit autorise et structure. Durant 
cette période, la figure présidentielle s’émancipe et se voit reconnaître des pouvoirs d’agir 
exorbitants : Charles de Gaulle bénéficie en effet de la conjonction de soutiens opposés sur la 
politique algérienne et d’une mobilisation réussie - et inédite depuis le second Empire - de 
l’opinion publique 
Une seconde partie porte sur une période plus longue (1962 – 1983) durant laquelle une Ve 
République stabilisée s’institutionnalise autour de la prééminence présidentielle, de la 
domestication du gouvernement et du Parlement, et d’un processus de bipolarisation politique 
(émergence d’un « fait majoritaire », construction d’une unité de la gauche). Cette période de 
stabilisation n’exclut pas des moments de tensions politiques (conflits au sein de la droite à 
partir de 1968, rupture de l’union de la gauche en 1977) ou d’explosion sociale (mai-juin 1968) 
qui engagent des orientations gouvernementales contrastées, entre moments de conservatisme 
et tentatives de libéralisation de la politique et de l’économie. Au terme de cette période, la 
grande alternance de 1981 (promotion d’un nouveau personnel politique et réformes 
importantes des politiques publiques) marque la robustesse d’un régime qui a finalement rallié 
tous ses opposants originels. 
Une troisième partie porte sur la période 1983 à nos jours et décrit la manière dont la Ve 
République est de nouveau contestée comme régime politique. De nombreux phénomènes 
attestent cette décomposition : fragmentation partisane, abstention massive aux élections, 
montée de partis dits protestataires, répétition d’alternances et de cohabitations entre 1986 
2002, candidatures incontrôlables issues de primaires ouvertes (séquence présidentielle 2017), 
resserrement des marges de manœuvre d’action publique dans un univers de concurrences 
institutionnelles (UE, collectivités locales) et de contraintes économiques renforcées (marchés 
financiers, mondialisation, dette). Face à cette nouvelle donne, certains dirigeants expérimentent 
d’autres façons d’investir leur position (hyperprésidence de Nicolas Sarkozy, présidence 
ordinaire de François Hollande ou encore présidence jupitérienne d’Emmanuel Macron). Les 
parlementaires tentent de retrouver une place (frondes, réformes internes, etc.) et des nouvelles 
formes partisanes émergent. Dans le même temps, la distribution des rôles de pouvoir politique 
est redéfini au profit de quelques groupes (puissance des cabinets ministériels, de Bercy et des « 
hommes » de l’Elysée…). 
Deux ouvrages en soutien : 
Bastien FRANÇOIS, Le régime politique de la Ve République, La découverte 2006, (3e ed) 
Alain GARRIGOU, La politique en France. De 1940 à nos jours, Coll. Grands Repères, La 
découverte, 2017, à partir du chapitre 4 
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LICENCE 2 

 
 

 
 
 
Institutions politiques comparées L2011619 36h 
 
Ce cours présente les grandes théories de la politique comparée. Il se focalise essentiellement 
sur les systèmes politiques des grandes démocraties occidentales que sont les Etats-Unis, la 
France, la Grande- Bretagne, l’Allemagne et l’Italie. Il s’agit à la fois de présenter les similitudes 
entre ces systèmes et de montrer leurs divergences en faisant un retour historique sur tous les 
thèmes abordés. Tout en donnant une place importante aux institutions politiques, il rend 
compte également des règles du jeu politiques qui les animent. Dans une première partie, il 
revient sur les conditions historiques de l’émergence des Etats modernes. Il souligne les 
similitudes structurelles des trajectoires de ces Etats et montre également leur diversification. 
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Dans une deuxième partie, il recherche les déterminants de leurs démocratisations. Il insiste sur 
les systèmes partisans, leurs dynamiques historiques, leurs structurations et leurs ancrages. 
Dans une troisième partie, il décrit l’institutionnalisation des systèmes politiques, en s’arrêtant 
sur leurs sphères parlementaires et sur leurs sphères administratives, en décrivant à la fois leurs 
acteurs et leurs règles. 
 
Plan de cours 
 
Chapitre introductif. 
Chapitre 1 L’émergence de l’Etat moderne. Chapitre 2 : Nations, citoyens, démocraties. 
Chapitre 3. L’avènement des démocraties en Occident Chapitre 4 Clivages sociaux et partis 
politiques. 
Chapitre 5 : La dynamique des systèmes de partis européens. Chapitre 6 L’arène parlementaire. 
Chapitre 7 : L’arène administrative. 
 
Statistiques appliquées aux sciences sociales L2012219 18h 
 
Histoire des idées politiques W2012415 36h 
 
Langue d’enseignement : Français 
Niveau : L2, Semestre 4 ECTS : 3 
 
Attentif à la dialectique de la pensée et de l’expérience historique, le cours de cette année suit le 
fil d’une interprétation large selon laquelle la démocratie peut être entendue comme « une mise 
en forme de l’autonomie ». A partir de là, nous nous attacherons à explorer certaines 
émergences conceptuelles ainsi que certains dilemmes qui travaillent la modernité 
démocratique dans ses trois dimensions constitutives que sont le politique, le droit et l’histoire. 
Nous le ferons à partir de la lecture précise des textes classiques, parmi lesquels Machiavel, 
More, La Boétie, Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Kant, Herder, 
Tocqueville, Marx…. Au passage, nous traiterons de manière transversale de notions secondaires 
(par ex. utopie, fanatisme, tolérance, désobéissance, sentiments moraux …) en insistant 
éventuellement sur celles des questions qui trouvent un écho plus immédiat dans l’actualité. 
 
Sociologie des conflits internationaux L2012019 24h 
 
Les réalistes Introduction : 
Le concept de conflit 
Les 4 cadrages théoriques 
 
Première partie : Les précurseurs du réalisme - Une rivalité entre puissances Thucydide 
Nicolas Machiavel Thomas Hobbes 
Jean-Jacques Rousseau Carl von Clausewitz 
Deuxième partie : L’École réaliste - Un équilibre entre puissances Hans J. Morgenthau 
Henry Kissinger Raymond Aron 
  
Robert Gilpin Hedley Bull 
Manuel du cours : Josepha Laroche, Les Réalistes dans la théorie des conflits internationaux, 2e 
éd., Paris, L’Harmattan, 2016. 
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L’Islam politique dans le monde contemporain L2011419 24h  
 
Descriptif du cours 
Ce cours est une introduction à l’histoire et à la sociologie politique de l’islam politique et de 
l’islamisme. Historiquement, la science politique est l’une des disciplines qui a le plus œuvré à 
analyser, comprendre et expliquer le phénomène de l’islam politique. Nous verrons, à travers 
son actualité et ses recompositions, les termes d’un débat scientifique qui est encore vif 
aujourd’hui. Une attention particulière sera portée à l’émergence de l’islam politique et aux 
transformations historiques qu’il a subies, à partir d’exemples historiques pour en saisir toutes 
les nuances. 
 
Objectifs pédagogiques 
Proposer un panorama des formes de l’islam politique, aussi bien dans ses épisodes historiques 
que dans ses recompositions les plus récentes 
Replacer le débat actuel sur l’islam politique dans une réflexion sociohistorique des usages de ce 
concept 
Permettre une lecture informée et savante des enjeux politiques actuels autour de la question 
de l’islamisme et du jihadisme. 
 
Plan indicatif 
 
Introduction. Arabité, islamité, radicalité Première partie : de l’islam à l’islam politique 
• Islam et politique : la succession et les premiers schismes 
• L’élaboration de l’islam politique 
• Les courants de pensée dans l’islam contemporain 
 
Deuxième partie : les théories explicatives de l’islam politique 
• L’islam politique comme lexique 
• L’échec de l’islam politique 
• Les autres théories explicatives de l’islamisme 
 
Troisième partie : l’islam politique mondialisé 
• La violence politique en contextes. Al Qaeda et Daesh 
• L’internationalisation de l’islam politique 
• Le fait jihadiste 
Indications bibliographiques 
 
BURGAT François, Comprendre l'islam politique. Une trajectoire de recherche sur l'altérité 
islamiste, 1973-2016, Paris, La Découverte, 2016. 
ETIENNE Bruno, L’islamisme radical, Paris, Hachette, 1987. 
KEPEL Gilles, Jihad. Expansion et déclin de l'islamisme, Paris, Gallimard, 2003. MERVIN, Sabrina, 
Histoire de l’islam. Fondements et doctrines, Flammarion, 2016. MOULINE, Nabil, Le Califat, 
histoire politique de l’islam, Paris, Flammarion, 2016. PICARD, Elizabeth (dir.), La politique dans 
le monde arabe, Paris, Armand Colin, 2006. ROY, Olivier, L'échec de l'islam politique, Paris, Seuil, 
1992. 
 
 
Introduction à la politique européenne L2011219 36h 
 
Ce nouveau cours de 36 heures est partie intégrante de la Chaire Jean Monnet de Sociologie de 
l’administration et des politiques européennes de l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne. 
Accompagné de TD (sauf pour les étudiants Erasmus), a pour but d’initier les étudiants aux 
politiques européennes et de compléter les connaissances qu’ils ont pu acquérir en droit 
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institutionnel par l’intermédiaire d’une approche politique globale de l’Union européenne. 
L’optique est ici de rompre résolument avec la dimension technique et supposée lointaine des 
institutions de l’UE, pour éveiller l’intérêt des étudiants sur les enjeux de la construction 
européenne et les initier aux principes socio- politiques de son fonctionnement et de ses effets 
d’un point de vue politique et social. 
 
Le cours se compose de 4 parties. La première vise à cartographier le champ d’études et mettre 
en place quelques reflexes de base utile à une analyse de sociologie politique de l’Europe. Fondée 
sur l’histoire depuis le moyen-âge, avec un accent plus spécifique sur l’après seconde guerre 
mondiale, la seconde partie a pour objet de comprendre sous quelles formes concurrentes, 
successives s’est défini et redéfini le projet européen et quels ont été les moteurs de ces 
définitions (conjoncture historique large, crises, position des élites nationales et internationales, 
etc.) jusqu’à la conjoncture actuelle. La troisième partie vise à montrer, au-delà de la technicité 
des institutions et des procédures, comment les institutions de l’Union européenne sont le lieu 
de convergence et de traduction collective des demandes de politiques émanant des Etats 
membres, des intérêts économiques, de la société civile, etc. On insiste ici sur qui sont et que font 
les acteurs concrets du centre de l’UE (commissaires, ministres, diplomates et fonctionnaires 
européens et nationaux, experts, lobbyistes, etc.) La dernière partie vise à traiter des effets de 
l’intégration européenne sur les politiques publiques et la vie politique des Etats membres et, 
plus généralement, sur les sociétés européennes. Sans négliger les coups de sondes comparés, on 
s’intéressera ici plus particulièrement à la France pour rendre les choses concrètes pour les 
étudiants. La conclusion vise à éclairer et surtout reconsidérer les interprétations de la « crise 
actuelle » de l’Europe politique. 
 
Bibliographie 
Perry Anderson, Le nouveaux vieux monde, Paris, Agone, 2009 
Didier Georgakakis, dir, Le champ de l’eurocratie, une sociologie politique du personnel de l’UE, 
Economica, 2012 
 
Filmographie 
D. Bernet, Democracy, 2016 [http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239138.html] 
G. Polet et M. Fraudeau, Dans les coulisses du traité de
 Rome, Arté, 2017, [https://info.arte.tv/fr/1950-1957-dans-les-coulisses-du-traite-de-
rome] 
 
Site de l’enseignant : didiergeorgakakis.academia.edu 
 
Sociologie politique du Pouvoir local L2011819 24h 
 
Le cours propose une lecture de science politique sur les processus de territorialisation de 
l’action publique. Il poursuit un triple objectif : 
Apporter des notions solides sur ce qu’est l’action publique territoriale, les institutions et les 
acteurs qui participent à sa fabrication collective, les dispositifs matériels et symboliques dans 
lesquels elle s’incarne, afin de donner un socle concret de connaissances et une perception 
réaliste et incarnée des politiques territoriales 
Identifier les grands enjeux politiques et les tensions structurantes qui traversent l’action 
publique territoriale 
Inscrire l’objet dans une perspective générale de questionnements de sociologie du pouvoir, de 
la représentation politique, et de l’action publique : les processus réformateurs, les diverses 
dimensions de la politisation, les logiques de professionnalisation et d’expertise, la complexité 
des processus décisionnels, la construction des normes, l’allocation des ressources, la 
représentation des intérêts sociaux, les rapports de pouvoir. 
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Plan général du cours 
 
Chapitre 1 Le pouvoir local au prisme de la décentralisation 1.Une dynamique internationale et 
historique 
2. La décentralisation en France depuis 1982 Chapitre 2 La professionnalisation du pouvoir local 
1. La représentation politique 
2. La gouvernance urbaine : les acteurs publics et leurs partenaires Chapitre 3 
Différenciations territoriales 
1. Les dynamiques territoriales contemporaines : métropolisation, périurbain et mondes 
ruraux, déclin 
2. Inégalités socio-spatiales et territorialisation de l’action publique Chapitre 4 Pouvoir 
local et luttes spatiales 
1. La participation au pouvoir local 
2. L’enjeu du peuplement : gentrification, régulation de l’offre de logement 
 
 
Manuels de référence 
 
Douillet (Anne-Cécile), Lefebvre (Rémi), Sociologie politique du pouvoir local, Paris, Armand 
Colin, coll. U, 2017. 
 
Pasquier (Romain), Guignier (Sébastien), Cole (Alistair), dir., Dictionnaire des politiques 
territoriales, Paris, Presses de Sciences Po, 2020. 
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PARIS I – L3 

 

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat : 
 
Science Politique – Scolarité L3 
Bureau F611 (esc. N) 
14, rue Cujas 
75005 Paris 
 

LICENCE 3 
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Théorie de la communication L3011414 24h 
 
Description générale : L’objectif de ce cours est de donner un aperçu des différents courants 
d’analyse de la communication. Il n’épouse évidemment pas l’ensemble des théories et des 
pratiques de la communication en détail. Il s’agit au contraire de donner à voir le continuum qui 
va de la vision la plus linéaire de la communication et de ses effets à celle plus interactionniste et 
symbolique du politique. Le clivage principal se situe entre cette vision en termes de 
«transmission » d’une information d’un émetteur à un récepteur et une autre reposant sur une 
co-construction du sens par des agents en interactions dans un cadre structurant leurs faits et 
gestes. Ce cours permet de facto d’aborder différents courants et différentes méthodes des 
sciences sociales. 
 
Plan indicatif 
Chapitre Introductif : Quelles définitions et conceptions de la communication ? I- La 
communication : retour sur un concept problématique 
II- Le cercle des théories 
III- Les différentes conceptions de la communication (télégraphique et orchestrale) Chapitre 
1- La foule, le public et la propagande 
I- Des citoyens sous influence, les termes classiques du débat 
II- La postérité de la psychologie des foules (1920-1940) 
III- La pensée de la manipulation et de la propagande après 1945 
Chapitre 2- La naissance et le développement des sciences de la communication I- L’Ecole 
empirique de la Communication (Columbia) 
II- De Chicago à Palo Alto : la communication interpersonnelle 
III- La théorie critique de l’Ecole de Francfort 
Chapitre 3- Les recherches contemporaines sur les effets des médias I- Les théories de l’Agenda 
  
II- Le cadrage de l’information 
III- Les effets à l’aune du vote 
Chapitre 4- Les études de réceptions et les Cultural Studies I- Une étude des cultures populaires 
II- Mises à l’épreuve des travaux fondateurs : la 2ème génération 
III- Le paradigme du lecteur et du public critique Chapitre d’ouverture : Vers la Sociologie du 
journalisme 
 
Bibliographie 
Aldrin Philippe, Hubé Nicolas, Introduction à la communication politique, Louvain-la-Neuve, De 
Boeck supérieur, 2017. 
Gerstlé J., Piar C., La communication politique, A. Colin, 2015. 
Le Grignou Brigitte, Du côté du public. Usages et réceptions de la télévision. Éd. Économica, coll. 
Études politiques, Paris, 2003. 
Mattelart Armand et Mattelart Michèle, Histoire des théories de la communication, Paris, La 
Découverte, 2004. Neveu Erik, Sociologie du journalisme, La Découverte, 2013. 
Rieffel Rémy, Sociologie des médias, Paris, Ellipses, 2015. 
 
Grandes controverses de la philosophie politique L30121414 36h 
 
Le cours est centré sur une série de « points historiques » qui permettent de prendre une vue 
générale de la philosophie politique de l’Antiquité à la fin du XIXème siècle. On s’intéressera tout 
d’abord au « moment athénien », moment où, à la fois, est mise en pratique une forme de 
démocratie directe qui irrigue les imaginaires politiques au moins jusqu’à la Révolution 
française, et où s’inaugure une réflexion critique sur ce régime. Puis nous aborderons le « 
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moment machiavélien » où s’esquisse, après la domination d’une vision chrétienne du politique, 
l’idée qu’il est possible d’agir sur le politique et non plus de s’en remettre à la Providence. 
S’impose alors une conception de la liberté qui renoue avec celles de l’Antiquité, grecque et 
romaine, c’est-à-dire qui veut que la liberté passe par l’exercice réel de la citoyenneté. Puis, le 
cours aborde les guerres de religion et à la révolution anglaise (deux phénomènes historiques 
par ailleurs partiellement liés) et ce qui les accompagne : l’émergence des théories du contrat, 
d’une réflexion sur la « bonne » forme de la monarchie (absolue ou limitée), et d’une conception 
particulière de la liberté comme liberté individuelle, ou pour reprendre le terme de Benjamin 
Constant, de « liberté des modernes ». On traitera ensuite des deux révolutions du XVIIIème 
siècle (française et américaine) et de leurs conséquences, notamment en termes de théorie de la 
démocratie représentative, mais aussi de processus de politisation des citoyens. Enfin, nous 
aborderons, autour de la Révolution de 1848 et de la Commune, l’opposition entre les 
libéralismes et les socialismes du XIXème siècle. 
 
Histoire comparée de la représentation politique L3012214 36h 
 
L’approche développée par ce cours, original dans son objet et dans son contenu, conjugue les 
apports de l’histoire, de la sociologie politique et de la philosophie politique. Après une réflexion 
sur la notion même de représentation politique, le cours se propose d’analyser les 
préfigurations, l’invention puis les mutations de notre forme de gouvernement actuelle (le 
gouvernement représentatif) depuis la fin du XVIIIème siècle jusqu’au XXIème siècle. Il s’agit de 
réfléchir simultanément à la crise contemporaine, aux réformes et aux alternatives possibles à ce 
modèle de gouvernement. 
Plan général : 
1. Une archéologie de la représentation 
2. L’invention de la représentation politique moderne au XVIIIè siècle 
3. La nature politique du gouvernement représentatif et ses métamorphoses 
4. La crise de la représentation politique au XXIè siècle 
5. Représentation et démocratie : critiques et tentatives de réforme. 
 
Bibliographie : 
Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Champs Flammarion, 2012 
(1995). Yves Sintomer, Petite histoire de l’expérimentation démocratique, Paris, La Découverte, 
2012. 
 
 

Politique, religion et radicalisation L3012617 24h 
 
Ce cours est destiné aux étudiants qui souhaitent approfondir l'étude des interactions entre le 
politique et le religieux, en lien avec les phénomènes d'engagements radicaux et de violences 
politiques. Une première partie du cours est consacrée à un panorama du couple politique et 
religion dans les sciences sociales. Une deuxième partie s’attache à saisir les dimensions de la 
violence politique et la dernière partie du cours est consacrée à l'étude critique des notions de 
radicalisation et de déradicalisation, en écho aux débats actuels en France et en Europe sur les 
questions d'engagements religieux et de violences politiques. 
Objectifs pédagogiques 
- Présenter les liens entre mobilisations politiques, engagements religieux, interactions 
entre politique et religieux 
- Proposer un panorama des formes de radicalisation qui mobilisent registre religieux et 
politique 
- Replacer le débat actuel sur la radicalisation dans une réflexion sociohistorique des 
usages de ce concept 
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PLAN INDICATIF DU COURS 
- Partie 1 : Religion et politique, topiques sans cesse en interactions 
o Chap. 1 : Marx et le religieux 
o Chap. 2. : Durkheim et la sociologie naissante : une attention primordiale au religieux 
o Chap. 3 : Weber et le religieux : du sens à la circulation 
o Chap. 4 : théories contemporaines du religieux et du politique 
- Partie 2 : Violence politique et processus de radicalisation au prisme des sciences 
sociales 
o Chap. 5 : Histoires de la violence politique 
o Chap. 6 : Le « renouveau » des études sur la violence politique (depuis 2001) 
o Chap. 7 : L'analyse processuelle : les parcours de radicalisation violente 
- Partie 3 : Radicalisations politiques et violences religieuses VS. radicalisations religieuses 
et violences politiques 
o Chap. 8 : Les exégèses de la radicalité islamique 
o Chap. 9 : Complexification des approches de l'idéologie radicale 
o Chap. 10 : Regards critiques sur la déradicalisation 
Bibliographie indicative 
BRAUD P., 2004, Violences politiques, Paris, Seuil. 
COLLOVALD A. & GAÏTI B. (dir.), 2006, La démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation 
politique. Paris, La Dispute. 
CRETTIEZ X., 2010, Les formes de la violence, Paris, La découverte, coll. Repères. 
KHOSROKHAVAR F., 2014, Radicalisation, Paris, FMSH. 
ROY O., 2016, Le djihad et la mort, Paris, Seuil. 
SOMMIER I., 2012, « Engagement radical, désengagement et déradicalisation. Continuum et 
lignes de fracture » in 
Lien social et politique, 68, pp.15-35. 
WIEVIORKA M., 1988, Sociétés et terrorisme. Paris, Fayard. 
 
Politique comparée L3011217 36h 
 
La philosophie du cours de politique comparée n’est pas de présenter des connaissances sur les 
différents régimes politiques (cet aspect est abordé normalement dans le cours de 
Gouvernement comparé de L2), mais de proposer une initiation au raisonnement et aux 
méthodes comparatives en prenant appui sur des textes et des exemples empruntés à différents 
champs des sciences sociales et de la science politique (notamment la sociologie historique du 
politique, la sociologie des institutions politiques et de l’action publique). 

Le cours s’articule autour de trois grandes parties : la première partie est consacrée à l’histoire 
de la démarche comparative dans les sciences sociales en général et en science politique en 
particulier ; la seconde partie aborde Pourquoi et comment comparer ? ; la troisième partie 
s’attache à montrer comment le comparatisme, dans la diversité de ses méthodes, peut éclairer 
un processus particulier, en l’espèce la question de la démocratisation des sociétés politiques. 

Bibliographie (textes généraux) 

Badie Bertrand, Hermet Guy, La politique comparée, Paris, Dalloz et Armand Colin, 2005. 

Gazibo Mamoudou, Jenson Jane, La politique comparée. Fondements, enjeux et approches 
théoriques, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2003. 
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Lallement Michel, Spurk Jan (dir.) *, Stratégies de la comparaison internationale, Paris, CNRS 
Éditions, 2003. Lichbach Mark Irving, Zucherman Alan S. (eds), Comparative Politics : 
Rationality, Culture and Structure, New York, Cambridge University Press, 2009 (1ère éd. 1997). 

Mahoney James, Rueschemeyer Dietrich, Comparative Analysis in the Social Sciences, New York, 
Cambridge University Press, 2003. 

Revue internationale de politique comparée, numéro spécial sur Stein Rokkan, vol. 2, n°1, 1995. 

Revue internationale de politique comparée, numéro spécial « La politique comparée selon Juan 
J. Linz », vol. 13, n°1, 2006. 

Sartori Giovanni, « Bien comparer, mal comparer », Revue internationale de politique comparée, 
vol.1, n°1, 1994. Schmitter Philip, « La nature et le futur de la politique comparée », Revue 
internationale de politique comparée, 14 (4), 2007, p. 613-650. 

Steinmo S., Thelen K. & Longstreth Fr. (eds), Structuring Politics : Historical Institutionalism in 
Comparative Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 

Vigour Cécile, La comparaison dans les sciences sociales : pratiques et méthodes, Paris, La 
Découverte, 2005.  
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SOCIOLOGIE 

PARIS I – L1, L2 

 

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat : 
 
Coordination des Sciences Humaines L1 & L2 
Centre Pierre Mendès France – Bureau B 701 
90, rue de Tolbiac  
75013 Paris 
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 16h 

LICENCE 1 

TBA 

 

 

 

 

 

LICENCE 2 

TBA  
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UNIVERSITE PARIS CITE – L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Jérémie Serre – Bureau 193C 
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage 
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
L1 : Vincent Gay : gayvincent@wanadoo.fr  
L2 : Christian Poiret : poiret@u-paris.fr 
 
Attention des modifications peuvent avoir lieu à la rentrée 
Les cours ont lieu dans les bâtiments Grands Moulins (GM), Halle aux Farines (HAF/HF), 
Olympe de Gouges (ODG) et Sophie Germain (SG). 
 
Début des cours et T.D : semaine du 25 janvier 

LICENCE 1 

 
SO02Y010 - Grandes questions de sociologie – Responsable : Nathalie Montoya   
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD 
 
CM jeudi 16h – 17h30 Amphi 8C  
Choisir un T.D 
Gr. 1 Jeudi 9h – 10h30  410B Cyprien Meslet 
Gr. 2 Jeudi 13h30 – 15h  410B Simone Di Cecco 
Gr. 3 Jeudi 13h15 – 14h45 506B Cyprien Meslet 
Gr.4 lundi 15h15 – 17h45 248E Audrey Chamborderon 
 
Résumé du programme : 
Ce cours vise à instaurer un dialogue entre les grandes questions de sociologie telles que nous 
les ont léguées les fondateurs de la sociologie (Durkheim, Weber, Simmel) et les grandes 
questions soulevées par les concepts centraux de la sociologie (statuts, rôles, identité, 
socialisation, habitus) ou posées comme défis à nos sociétés contemporaines (culture, pouvoir, 
domination, politique). L’enjeu de ce cours sera de se familiariser avec des grandes 
problématiques de la sociologie. 
 
Plan : 
I – Grandes questions de la tradition sociologique 1 : Les grandes questions de Durkheim 
2 : Les grandes questions de Max Weber 
II – Grandes questions issus des concepts sociologiques 3 : Les notions de statut, de rôle et 
d’identité 
4 : La socialisation de l’individu et l’habitus 
III – Grandes questions au cœur de la pensée sociologique 5 : La notion de culture dans les 
sciences sociales 
6 : Les concepts de pouvoir et de domination 
 
Bibliographie : 

mailto:gayvincent@wanadoo.fr
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CUCHE Denys, La notion de culture dans les sciences sociales, La Découverte, « Repères », 2010. 
DEROCHE-GURCEL Lilyane, Simmel et la modernité, PUF, coll. « Sociologies », 1997. 
DURKHEIM Émile, De la division du travail social [1893], PUF, coll. « Quadrige », 1986. 
DURKHEIM Émile, Le suicide. Étude de sociologie [1897], PUF, 1930. 
DURKHEIM Émile, Les formes élémentaires de la vie religieuse. [1912], PUF, « Quadrige », 1990. 
FLEURY Laurent, Max Weber, Paris, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 3ème éd. 
2016. FLEURY Laurent, Max Weber. La responsabilité devant l’histoire, Paris, Armand Colin, 
2017. 
LAHIRE Bernard, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Nathan, 1998. SIMMEL Georg, 
Philosophie de l'argent, PUF, coll. « Sociologies », 1987. 
SIMMEL Georg, Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation, PUF, coll. « Sociologies », 
1999. STEINER Philippe, La sociologie de Durkheim, La Découverte, « Repères », 2018. 
WEBER Max, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Gallimard, « Tel », 2004. WEBER 
Max, La domination, La Découverte, « Politique et sociétés », 2013. 
WEBER Max, Le savant et le politique, La Découverte, « Sciences humaines et sociales », 2003. 
 
Évaluation des connaissances et validation : 
Contrôle continu : moyenne de deux notes, celle du TD 50% (choix de textes), et celle du cours 
50% (devoir sur table en fin de semestre). 
 
SO02Y020 – Classes sociales et inégalités – Responsable : Mahamet Timera et 
Marguerite Cognet  
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD 
 
CM Vendredi 10h – 11h30 Amphi 10 E Marguerite et Mahamet 
T.D Choisir un T.D 
Gr.1 Vendredi 11h30 – 13h 410B Marguerite et Mahamet 
Gr.2 Vendredi 13h30 – 15h 410B Marguerite et Mahamet 
Gr.3 Vendredi 15h – 16h30 410B Marguerite et Mahamet 
Gr. 4 Vendredi 16h30 – 18h 410B Marguerite et Mahamet 
 
Résumé du programme : 
Que sont les inégalités sociales ? Comment se distribuent-elles entre les classes ? Comment se 
produisent et se reproduisent-elles ? Comment les comprendre ? Peuvent-elles être réduites ? 
Ce sont à ces quelques questions que nous essaierons de répondre dans ce cours. 
Les objectifs de cet enseignement sont 
a) d’appréhender et comprendre les inégalités sociales, soit de les problématiser comme 
construit social, 
b) de permettre aux étudiant.e.s de questionner le sens commun à leur sujet, 
c) d’en faire une analyse sociologique au moyen des théories que nous propose la sociologie 
générale pour interpréter des faits, des rapports sociaux dont ici les inégalités sociales seraient 
tout à la fois les conditions, les causes mais également les produits et les sources de leur 
pérennité. 
Le cours et les heures de travaux dirigés sont construits sur quatre temps d’approches des 
inégalités sociales de classes : 
1) observer et repérer les inégalités sociales ; 2) mesurer les inégalités sociales ; 3) comprendre 
les inégalités et leur rapport avec les classes sociales; 4) lutter contre les inégalités sociales. 
Visant à articuler le savoir au savoir-faire, les TD permettront aux étudiant.e.s d’approfondir les 
approches théoriques à partir de lectures commentées en groupes. 
 
Bibliographie indicative : 
Boudon, R. (1973). L’inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles. 
Paris: A. Colin. Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1964). Les Héritiers. Paris: Editions de Minuit. 
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Dubet, F. (2011). « Régimes d’inégalité et injustices sociales ». SociologieS. 
https://sociologies.revues.org/3643 
Duru-Bellat, M. (2011). « La face subjective des inégalités. Une convergence entre psychologie 
sociale et sociologie ? » Sociologie, 2(2), 185–200. https://doi.org/10.3917/socio.022.0185 
Guillaumin, C. (1992). Race et Nature. Système des marques. Idée de groupe naturel et rapports 
sociaux. Maruani, M. (2017). Travail et emploi des femmes. Paris, La Découverte. 
Peugny, C. (2013). Le destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale. Paris : Seuil, La 
république des idées 
  
Terrail, J.-P. (1992). « Destins scolaires de sexe : une perspective historique et quelques 
arguments ». Population, 47(3), 645–676. https://doi.org/10.2307/1533737 
Compétences visées : 
Compétences spécifiques au thème des inégalités sociales : Au terme de cette UE les étudiant.e.s 
pourront situer les questions relatives aux inégalités de classes par rapport aux théories et 
écoles sociologiques, analyser les mécanismes producteurs des inégalités sociales, décoder les 
données empiriques (statistiques ou qualitatives) faisant état des inégalités sociales dans 
diverses sphères d’action (habitat, éducation, santé, culture, travail, etc.). Ils et elles auront 
développé une réflexion critique vis-à-vis des différents discours prétendants y remédier 
Outre ces compétences spécifiques au thème, les étudiant.e.s auront développé des compétences 
transversales à la sociologie : stratification ; structure de classes ; intersectionnalité des rapports 
sociaux de domination ; norme et ordre social ; mobilité sociale ; origine et catégories sociales ; 
discriminations. 
 
Modalités d’évaluation : 
Etudiant.e.s inscrit.e.s en contrôle continu : L’évaluation sera constituée pour moitié d’une fiche 
de lecture et pour l’autre d’un travail sur table individuel de 2h en fin de semestre de type 
Interrogation écrite : contrôle de connaissance à partir d’un article. 
 
SO02Y030 - Genre et socialisation – Responsable : Béatrice De Gasquet  
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD 
 
CM mercredi 9h – 10h30 Amphi 10 E Béatrice De Gasquet 
T.D : Choisir un T.D 
Gr.1 Mercredi 10h45 – 12h15 410B Solène Lange 
Gr.2 Mercredi 13h15 – 14h45 410B Solène Lange 
Gr.3 Mercredi 10h45 – 12h15 234C Olga Gonzales 
Gr.4 Mercredi 13h15 – 14h45 304B Laura Odasso 
 
Résumé du programme : 
Ce cours est une introduction aux études sur le genre et les rapports sociaux de sexe à travers la 
notion de socialisation, et en particulier la notion de socialisation différentielle selon le genre. 
Pourquoi garçons et filles n’ont-ils pas les mêmes jeux, les mêmes loisirs ? Est-ce parce qu’ils 
n’ont pas les mêmes goûts qu’ils ne s’orientent pas vers les mêmes métiers ? Parents et 
enseignant-e-s traitent-ils aujourd’hui garçons et filles de manière identique ? « Être féminine » 
ou « être viril » a-t-il le même sens quel que soit le milieu social ? Sommes-nous « conditionné-e-
s » par des stéréotypes sexistes sans nous en rendre compte ? Comment la sociologie explique-t-
elle les cas, nombreux, de femmes ou d’hommes qui ne se conforment pas aux normes de genre 
dominantes ?... À travers la discussion d’exemples variés, tirés de travaux sociologiques sur la 
famille, l’école, les loisirs, l’enfance et l’adolescence, mais aussi à partir d’obser- vations 
quotidiennes des étudiant-e-s, l’objectif de ce cours est d’explorer comment se forment les 
différences et iné- galités entre femmes et hommes. 
Bibliographie indicative : 
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BERENI, Laure, Sébastien CHAUVIN, Alexandre JAUNAIT, et Anne REVILLARD (2008). 
Introduction aux Gender Studies. De Boeck. 
BUSCATTO Marie (2014), Sociologies du genre, Armand Colin (coll. « Cursus »). 
CHAUVIN Sébastien, LERCH Arnaud (2013), Sociologie de l’homosexualité, La Découverte 
(collection Repères) CLAIR Isabelle (2012), Sociologie du genre, Nathan (coll. « 128 »). 
COURT Martine (2017), Sociologie des enfants, La Découverte (collection « Repères ») DARMON, 
Muriel, La socialisation, Armand Colin (collection 128). 
  
DOMENACH Léa, GUIRADO Jean-Paul, LALOUPE Brigitte (2015). L’école du genre, Enfin Bref 
productions et Universcience; webdoc de 8 épisodes (et bonus) en ligne sur 
http://www.ecoledugenre.com/. 
GUIONNET, Christine, Erik NEVEU (2009). Féminins/Masculins. Sociologie du genre, Armand 
Colin. RENNES Juliette (dir.) (2016), Encyclopédie critique sur le genre, La Découverte. 
 
Modalités de validation : 
Une brochure sera distribuée lors de la première semaine de cours, et sera disponible sur 
moodle. Elle contient les dossiers de documents, sur le modèle desquels est conçu l’examen 
final, et qui sont travaillés en cours magistral et en TD. 
- (20%) Interrogation(s) sur le cours (en TD, ou sur moodle en cas de passage au 
distanciel) 
- (30%) Compte-rendu d’une observation OU (en cas de passage au distanciel) compte-
rendu d’une lecture ou d’un documentaire au programme 
- (50%) Examen final : questions d’application du cours à des documents, à traiter en 2 
heures (voir annales corrigées sur Moodle) 
https://u-paris.fr/vos-cours-en-ligne-sur-moodle/ 
 
SO02Y040 – Migration, ethnicité, racisme – Responsable : Aude Rabaud et Simone Di 
Cecco    
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
CM Mardi  14h – 15h30 Amphi 5C Aude Rabaud 
T.D : Choisir un T.D 
Gr. 1 Mardi  9h30 – 11h  410B Simone Di Cecco 
Gr. 2 Mardi  11h15 – 12h45 410B Simone Di Cecco 
Gr. 3 Mardi  15h45-17h15  410B Aude Rabaud 
 
Résumé du programme : 
L’UE « Migrations, Ethnicité, Racisme » aborde comment les sciences sociales se sont emparées 
des questions rela- tives aux migrations internationales, à l'immigration, à l’ethnicité et au 
racisme. Cet enseignement adopte une pers- pective disciplinaire large dans ses références 
bibliographiques et les ressources pédagogiques mobilisées, restituant les apports des 
recherches sociologiques, anthropologiques, historiques et démographiques, notamment. Cet 
enseigne- ment s’intéresse aux notions en usage pour « penser l’étranger » : comment des 
catégories ont été créées et mises en avant pour désigner certaines populations en France 
hexagonale ? dans quels contextes apparaissent-elles et quels enjeux associés à leurs usages ? 
Le cours invite à travailler sur les registres discursifs et de classement et sur les processus de 
catégorisation sociale qui les sous-tendent. Il est construit autour de l’enjeu des mots et 
questionne les difficultés persistantes pour nommer les phénomènes étudiés : l’objectif est de 
saisir les modes de production et de légitimation des catégories d’immigré-e, d’étranger-e, de 
réfugié-e, de migrant-e, d’exilé-e, de sans-papier-e, de racis-ée, minorités ethniques, etc. Un 
accent sera particulièrement mis sur les transformations de leurs usages et de leurs 
interprétations au fil des contextes histo- riques. Il s’agira également d’interroger la formation 
des frontières de/dans la société française et plus particulièrement celles dites ethniques et/ou 

https://u-paris.fr/vos-cours-en-ligne-sur-moodle/
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raciales (focalisation sur les frontières entre des « eux » et des « nous » et la formation des 
minorités à raison de l’origine, la culture, la religion supposées.) 
L’enseignement est organisé sur 12 semaines ; 1h30 de CM et d’1h30 TD (les étudiant-es sont 
réparti-es de façon équilibrée en quatre groupes de TD). 
Les CM et les TD sont complètement articulés et sont tous les deux obligatoires. 
Plusieurs axes organisent le cours magistral : 
- Approche sociologique et historique de l’immigration en France hexagonale au 20ième 
siècle (« naissance de l’étran- ger « ; « invention de l’immigration », etc.) 
- Introduction aux politiques migratoires (d’entrée, de séjour, d’asile, etc.) 
- Initiation à la sociologie de l’ethnicité : production des frontières et classements sociaux 
à raison de l’origine suppo- sée 
- Découverte de la sociologie du racisme à partir de travaux empiriques qui s’intéressent 
aux multiples dimensions du racisme (structurel, systémique, institutionnel, quotidien) et aux 
luttes antiracistes. 
Les séances de TD sont articulées aux séances du CM et ont pour objectif d’en approfondir les 
acquis. Ces séances en groupe permettent la poursuite du travail d’introduction aux questions 
théoriques posées par le traitement de l’immigration et la manière dont les sciences sociales et 
les institutions s’en saisissent ; les modalités d’insertion des populations étrangères et/ou 
immigrées ; les notions et concepts liées aux mobilités et aux catégorisations des migrant-es et 
de leurs descendant-es, la production sociale des différences, les processus d’altérisation, etc. 
La discussion et l’échange entre étudiant-es et avec l’enseignant-e sont au centre du 
déroulement des séances de TD.  
Compétences visées : 
- Acquérir des connaissances théoriques et empiriques sur les phénomènes migratoires, 
sur l’immigration, l’ethnicité 
et le racisme 
- S’approprier un vocabulaire sociologique spécifique dans ces domaines 
- Se repérer dans la littérature des sciences sociales spécialisée et identifier les auteur-ices 
pionnier-es 
- Consolider des repères historiques et éléments de contextes sociopolitiques 
- s’approprier la posture sociologique (et les méthodes de lecture de textes scientifiques) 
- Distinguer problèmes sociaux et problèmes sociologiques 
- Prendre de la distance avec les catégories du sens commun et engager une posture 
réflexive 
- Comprendre la perspective constructiviste et non essentialisante en sociologie Modalités 
d’évaluation : 
Session 1 : CC 100% pour le CM et le TD 
• 50% - note de TD (lectures, analyses de documents, discussions, carnet de bord) 
• 50% - note de CM (Quiz à mi-semestre et devoir sur table en fin de semestre) 
 
Bibliographie indicative CM et TD : 
AGIER, Michel ; Madeira, Anne-Virgine (2017). Définir les réfugiés. Paris : PUF. 
AKOKA, Karen (2020). L'asile et l'exil. Une histoire de la distinction réfugiés/migrants. Paris : La 
Découverte. 
BLUM-Le-COAT, Jean-Yves. EBERHARD, Mireille (dirs.) (2014). Les immigrés en France. Paris : 
La Documenta- tion française. 
BOUBEKER, Ahmed. HAJJAT, Abdelalli (dirs.) (2008). Histoire politique des immigrations (post) 
coloniales. France, 1920-2008. Paris : Editions Amsterdam. 
BRAHIM, Rachida (2021). La race tue deux fois. Une histoire des crimes racistes en France 
(1970-2000). Paris : Syllepses. 
DE RUDDER, Véronique. (2020) Sociologie du racisme. (Textes choisis et commentés par M. 
Cognet, A. Rabaud, 
M. Tripier, C. Quiminal, M. Eberhard). Paris : Ed. Syllepse. 
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FISCHER, Nicolas ; HAMIDI, Camille Hamidi (2016). Les politiques migratoires. Paris : La 
Découverte. 
GUILLAUMIN, Colette (2002 [1972]). L’idéologie raciste. Génèse et langage actuel. Paris : 
Gallimard, p. 323‐353. HMED, Choukri. LAURENS, Sylvain (Dir.) (2008). L’invention de 
l’immigration. Marseille : Ed. Agone. 
LAACHER, Smaïn (2012). Dictionnaire de l’immigration en France. Paris : Ed. Larousse. 
MICHEL, Aurélia (2020). Un monde en nègre et blanc. Enquête historique sur l'ordre racial. Paris 
: Seuil. NOIRIEL, Gérard (2006 [1988]). Le creuset français : histoire de l'immigration XIXe - XXe 
siècle. Paris : Le Seuil. REA, Andre ; TRIPIER, Maryse (2008 [2003]). Sociologie de l'immigration. 
Paris : La Découverte. 
SAYAD, Abdelmalek (1991). L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. Paris : Ed. De Boeck. 
SAYAD, Abdelmalek (1999). La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de 
l’immigré. Paris : Seuil. 
SCHMOLL, Camille (2020). Les damnées de la mer : femmes et frontières en Méditerranée. Paris : 
La Décou- verte. 
SIMEANT, Johanna (1998). La cause des sans-papiers, Paris : Presses de Sciences-Po, 
SLAOUTI, Omar. LE COUR GRANDMAISON, Olivier (éd.) (2020). Racismes de France. Paris : La 
Découverte, p. 249-262. 
TAHAROUNT, Karim (2017). « On est chez nous », Histoire des tentatives d'organisation 
politique de l'immigration et des quartiers populaires (1981-1988). Paris : Solnistata. 
TEVANIAN, Pierre (2017). La mécaniste raciste. Paris : La Découverte 
 
SO02Y050 – Méthodologie de l’enquête : Méthodes qualitatives 1 – Responsable : 
Aude Rabaud et Simone Di Cecco  
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
CM Lundi 13h30 – 15h Amphi 5C Aude Rabaud 
T.D Choisir un T.D 
Gr. 1 Lundi 9h – 10h30  410B Simone Di Cecco 
Gr.2 Lundi 10h45 -12h15  410B Simone Di Cecco 
Gr.3 Lundi 15h15 – 16h45 410B Simone Di Cecco 
 
Résumé du programme : 
L’objectif de cette UE est d’initier les étudiant-es aux méthodes de recherche qualitative en les 
formant à l'utilisation des outils et méthodes mobilisés par les sociologues dans leurs enquêtes 
de terrain. Dans cette optique, les étudiant-es vont expérimenter le travail empirique et réaliser 
une enquête exploratoire en petit groupe, sur un terrain à délimiter dans une des zones 
d’enquête proposées par les enseignant-es, dans le 13e arrondissement de Paris. 
Les Cours magistraux sont construits autour de la question « que veut dire enquêter en 
sociologie ? ». Les séances s’organisent autour de 4 axes : 
- les premiers contacts avec le terrain 
- la démarche réflexive en sociologie 
- les différents types de relations engagées pendant l’enquête 
- les situations d’asymétrie et rapports de pouvoir dans l’observation et/ou l’entretien 
sociologiques 
La lecture de textes préparés en amont des CM et travaillés pendant le cours nourrira chaque 
séance axée sur la dis- cussion et l’échange entre étudiant-es et avec l’enseignante. 
Les séances de TD alternent entre expérimentations des techniques d’enquête, sur le terrain 
(dans une des zones choisies dans le 13e arrondissement), et retours réflexifs d’expérience, en 
présentiel, sur le campus. Chaque séance permet d’aborder les différentes phases de l’enquête 
(choix d’un sujet et formulation d’une question de recherche, construction d’un objet, 
délimitation d’un terrain d’enquête, négociation de l’entrée sur le terrain, élaboration d’une 
grille d’observation et d’une grille d’entretien). 
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L’enseignement sera organisé sur 12 semaines ; 1h30 de CM et d’1h30 TD (les étudiant-es seront 
réparti-es de façon équilibrée en trois groupes de TD). 
Les CM et les TD sont complètement articulés et sont tous les deux obligatoires. 
  
Compétences visées : 
- Compréhension de la spécificité́ de la démarche sociologique et de ses techniques 
d’investigation 
- Connaissance et compréhension des enjeux liés à la déontologie de l’enquête et à la 
posture de l’enquêteur-rice 
- Construction d’un questionnement sociologique et d’une méthodologie 
- Maîtrise des outils de l’enquête sociologique : construction d’un protocole d’observation, 
rédaction d’une descrip- tion ethnographique, élaboration d’une grille d’entretien 
- Synthèse des données recueillies en vue de leur exploitation 
- Travail en équipe ainsi qu’en autonomie 
- Coordination et tenue du calendrier de l’enquête exploratoire Modalités d’évaluation : 
Session 1 : 
CC 100% pour le CM et le TD : Devoirs écrits en cours et à la maison Session 2 : 
100% ET : Ecrit 
Bibliographie indicative CM et TD : 
AVANZA Martina (2008). « Comment faire de l’ethnographie quand on n’aime pas « ses 
indigènes » ? Une enquête au sein d’un mouvement xénophobe », in FASSIN Didier ; BENSA 
Alban (eds). Les politiques de l’enquête. Paris : La Découverte, p. 41–58. 
BAJARD Flora (2013). « Enquêter en milieu familier. Comment jouer du rapport de filiation avec 
le terrain ? », Ge- nèses, vol. 90, n°1, p. 7-24. 
BEAUD Stéphane (1996). « L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l' « 
entretien ethnogra- phique » », Politix, vol. 9,n°35, p. 226-257; 
BOURGOIS Philippe (1992). « Une nuit dans une ‘‘shooting gallery’’ », Actes de la recherche en 
sciences sociales, vol.94, p.59-78. 
CEFAI, Daniel (2003). L’enquête de terrain. Paris : La Découverte. 
CHAPOULIE Jean-Michel (2000). « Le travail de terrain, l’observation des actions et des 
interactions, et la sociolo- gie », Sociétés contemporaines, 40, p. 5-27. 
COTON, Christel (2018). « Classer la sociologue, déclasser les pairs. Pratiques et registres de 
distinction en terrain militaire », Genèses, vol. 110, n°1, pp. 133-148. 
DARMON, Muriel (2005). « Le psychiatre, la sociologue et la boulangère : analyse d'un refus de 
terrain », Genèses, vol. no 58, n°1, p. 98-112. 
DE GASQUET Béatrice (2015). « Que fait le féminisme au regard de l’ethnographe ? », SociologieS 
[Online], Ethno- graphie du genre. [en ligne] 
GIROLA Claudia (1996). « Rencontrer des personnes sans-abri. Une anthropologie réflexive », 
Politix, vol. 9, n°34, p. 87-98. 
HUGHES Everett C. (1996 [1971]). Le regard sociologique. Essais choisis. Paris : EHESS. 
JOUNIN Nicolas (2016). Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans 
les beaux quartiers. Paris : La Découverte. 
  
LE CAISNE Léonore ; PROTEAU Laurence (2008). « La volonté de savoir sociologique à l'épreuve 
du terrain. De l'enchantement du commissariat au désenchantement de la prison », Sociétés 
contemporaines, vol. 72, n°4, p. 125- 149. 
LIGNIER Wilfried (2008). « La barrière de l’âge. Conditions de l’observation participante avec 
des enfants », Ge- nèses, 1, 73, p.20-36 
PALOMARES Élise ; TERSIGNI Simona (2001). « Les rapports de place dans l'enquête : les 
ressources du malen- tendu », Langage et société, vol. 97, n°3, p. 5-26 
RABAUD Aude (2017). « Troubles dans l’immersion. Questionner les enjeux d’une implication "à 
toutes épreuves" », In Leroux, P. ; Neveu, E. (dir.). En immersion. Pratiques intensives du terrain 
en journalisme, littérature et sciences sociales, Rennes : PUR, p. 257-270. 
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SO02Y070 – Ouverture disciplinaire : Connaissance des institutions publiques – 
Responsable : Frédéric Poulard 
Les 9 séances ont lieu les lundi matin de 9h à 11h 
Cours : jeudi 10h45 – 12h45 Amphi 6C Frédéric Poulard 
 
Présentation générale du cours 
Pierre Bourdieu attirait notre attention sur « le danger que nous courons toujours d’être pensés 
par un Etat que nous croyons penser ». Cette mise en garde constitue la toile de fond de ce cours, 
dont l’objectif est double. Il s’agit tout d’abord de se familiariser avec le fonctionnement de l’Etat, 
ses multiples facettes institutionnelles et ses agents. Il s’agit ensuite, et dans le même temps, de 
s’attarder sur les enjeux proprement sociologiques d’une telle analyse, en examinant les outils et 
les méthodes à la disposition des sociologues. A cette fin, le cours s’articule autour de trois 
temps thématiques : l’examen de l’Etat (gouvernement et administrations), celui des élites 
(noblesse d’Etat, hauts fonctionnaires et classe politique), puis celui des politiques qu’ils 
mettent en œuvre (planification, néolibéralisme). 
 
Compétences visées 
Acquérir les connaissances fondamentales sur le fonctionnement des institutions publiques, 
notamment en France : lexique, contexte socio-historique, grandes normes juridiques. 
Développer une réflexion critique vis-à-vis des institu- tions, à partir des approches théoriques 
classiques et débats scientifiques actuels. 
 
Bibliographie sélective 
Bourdieu Pierre, 1989, La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Minuit. 
Bourdieu Pierre, 1993, « Esprits d’Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique », Actes de 
la recherche en sciences sociales, 96, p.49-62. 
Demazière Didier, Patrick Le Lidec (dir.), 2014, Les mondes du travail politique. Les élus et leurs 
entourages, Rennes, Presses universitaires de Rennes. 
Eymeri Jean-Michel, 2001, La Fabrique des énarques, Paris, Economica. 
Laurens Sylvain, Serre Delphine, 2016, « Des agents de l’État interchangeables ? L’ajustement 
dispositionnel des agents au cœur de l’action publique », Politix, 115, p.155-177. 
Weber Max, 2013, La domination, Paris, La découverte. 
 
Calendrier : 
Séquence 1 : L’Etat 
Séance 1 : Sociologie de l’Etat moderne Séance 2 : Gouvernement et administration Séance 3 : 
Administration et Gouvernement 
Séquence 2 : Les élites Séance 4 : La noblesse d’Etat 
Séance 5 : La noblesse d’Etat suite Séance 6 : Le champ politique 
Séquence 3 : Les politiques publiques Séance 7 : La planification 
Séance 8 : Le néolibéralisme 
Séance 9 : Exercice pratique et préparation au partiel  
 

  



 

 

 

 

EDUCO Printemps 2023 

All course information subject to change – Course catalogue edition of  January 5, 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

So
ci

o
lo

gi
e 

273 

 

LICENCE 2 

 
SO04Y010 - Sociologie générale– Responsable : (en attente) 
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD 
 
Cours jeudi 14h – 15h30 Amphi 5C Philippe Chanial 
T.D Choisir un T.D 
Gr. 1 Jeudi 10h45 – 12h15 410B Agathe Charbonneau 
Gr.2 Jeudi 15h45 – 17h15 410B Philippe Chanial 
 
[Des modifications importantes pourront être apportée pour ce cours du fait d’un changement 
d’enseignant] 
 
Résumé du programme : 
Après un retour sur la Formation de classe ouvrière anglaise d’E.P. Thompson, le cours 
envisagera quelques-uns des débats sur le mouvement ouvrier et sur la relation entre marxisme 
et mouvement ouvrier dans la seconde moitié du XXe siècle. La place et les enjeux de l’utopie 
seront plus particulièrement abordés. Dans une seconde étape il abordera quelques 
mouvements contemporains notamment le mouvement des malades du SIDA (N. Dodier) et le 
mouvement des chômeurs et précaires en France (P. Cingolani). Chemin faisant seront mis en 
avant un certain nombre de concepts et d'auteurs sur lesquels les cours de la fin du semestre 
reviendront : espace public, différend, mésentente ; J. Habermas, 
J. Rancière, J. Butler. 
 
Indications bibliographiques : 
• Butler J., Rassemblement, Fayard, 2016. 
• Habermas J., L'espace public - archéologie de la publicité comme dimension constitutive 
de la société bourgeoise, Paris, Payot, 1978. 
• Rancière J., La Nuit des prolétaires, Paris, Pluriel, Fayard, 1981. 
• Thompson E.P., La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Gallimard, Seuil, 1988. 
 
Compétences : 
Approcher la sociologie et les pensées du social à partir des mouvements sociaux, notamment le 
mouvement ouvrier. 
 
Modalités d’évaluation : 
Examen sur table en fin de semestre 
 
SO04Y020 – Sociologie de l’école – Responsable : Christian Poiret 
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD 
 
Cours mercredi 15h – 16h30 Amphi 5C Christian Poiret 
Choisir un T.D 
Gr.1 Mardi 11h15 – 12h45 248E Arnaud Pierrel 
Gr.2 Mardi 13h45 – 15h15 410B Arnaud Pierrel 
 
Résumé du programme : 
Depuis une trentaine d’années, les approches et les thèmes de recherche dans le champ de la 
sociologie de l’éducation ont profondément évolué et ils se sont diversifiés. Il s’agira donc de 
comprendre en quoi ces déplacements de l’objet reflètent à la fois des changements d’éclairage 
et de posture théoriques - qui concernent la sociologie en général - et, à la fois, des 
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transformations de la demande et des questionnements sociaux qui orientent la production 
scientifique. 
Plan du cours indicatif : 
Introduction : la sociologie de l’éducation 
  
I- Un peu d’histoire de l’école 
La forme scolaire : une invention moderne liée à un nouveau type de pouvoir La construction du 
système scolaire français 
L’explosion scolaire et le maintien des inégalités de carrière scolaire et d’insertion 
professionnelle Les transformations liées à l’allongement de la scolarité 
II- L’évolution des analyses théoriques contemporaines de l’école Les sociologies de la 
reproduction 
Le renouvellement des perspectives théoriques Deux thèmes de recherche actuelle : 
- « échec scolaire » et rapport au savoir 
- la ségrégation dans l’école et dans la ville 
 
Bibliographie : 
Lecture obligatoire : DE QUEIROZ Jean-Manuel, L’école et ses sociologies, Paris, Nathan-
Université (coll. 128), 1995. 
Autres références : 
Marie DURU-BELLAT, Agnès VAN ZANTEN, Sociologie de l’école, Paris, Armand Colin, 1999 
(1ère éd. 1992). CHARLOT Bernard, Du rapport au savoir. Eléments pour une théorie, 
Anthropos (coll. Poche Education), Paris, 1997 PAYET Jean-Paul, Collèges de banlieue. 
Ethnographie d’un monde scolaire, Méridiens-Klincksieck, 1995 
 
Modalité des enseignements et contrôle des connaissances : 
Contrôle : pour tous, examen écrit final, sans documents (50%) ; Assidus : travail sur textes en 
TD (50%). 
 
SO04Y030 – Sociologie de la culture - Responsable : Laurent Fleury 
Organisation pratique : 3h sur 6 séances de cours magistral 
Cours: Mercredi 17h – 20h Amphi 5C Laurent Fleury 
 
Résumé du programme : 
« La culture est le plus protéiforme des concepts sociologiques. Plus que d’autres concepts 
polymorphes… la culture est le terme qui entraîne dans le plus vertigineux dédale d’une 
bibliothèque babélienne », écrit Jean-Claude Passeron. De fait, la notion de culture est de celles 
qui ont suscité en sciences sociales les travaux les plus abondants, les plus contradictoires aussi. 
Ce cours se donnera pour objectif de présenter le spectre des approches sociologiques de la 
culture. Développer un sens critique dans l’approche des définitions de la « culture » et 
maîtriser les outils d’analyse sociologique susceptibles d’expliquer les pratiques culturelles : tels 
seront également les objectifs de ce cours. 
  
Bibliographie : 
BOURDIEU Pierre et DARBEL Alain, L'amour de l'art, Éditions de Minuit, (1966) rééd. 1969. 
BOURDIEU Pierre, La Distinction, Critique sociale du jugement, Éditions de Minuit, 1979. 
COULANGEON Philippe et DUVAL Julien, Trente ans après la Distinction, La Découverte, 2013. 
COULANGEON Philippe, Les métamorphoses de la distinction, Grasset, 2011. 
DETREZ Christine, Sociologie de la culture, Armand Colin, « Cursus », 2014. 
DONNAT Olivier, Les pratiques culturelles des Français à l’âge du numérique, La Documentation 
française, 2009. FLEURY Laurent, Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, Armand 
Colin, « 128 », 3ème éd. 2016. 
FLEURY Laurent, Sociology of Culture and Cultural Practices, Chicago, Lexington Books, 2014. 
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LAHIRE Bernard, La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, La 
Découverte, 2004. PASSERON Jean-Claude, « Consommation et réception de la culture : la 
démocratisation des publics », in Olivier 
Donnat & Paul Tolila dir., Le(s) public(s) de la culture, Presses de Sciences Po., 2003, pp. 361-
390. 
PEQUIGNOT Bruno, « La sociologie de l’art et de la culture », in Jean-Michel BERTHELOT dir., La 
sociologie française contemporaine, PUF, coll. « Fondamental », 2000, pp. 251-264. 
 
SO04Y040 - Anthropologie 3 – RESPONSABLE : Claudia Girola 

 
L'Anthropologie de l'entre-deux guerres : le Modèle Anthropologique classique. 
Colonialisme, « grand partage », les limites du relativisme culturel.  
Responsable : Claudia Girola 

Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD 
 
*Attention !!! Les 4 premières séances de CM auront lieu de 8h à 11h Amphi 5C 
Cours Mardi*  9h30 – 11h Amphi 5C Claudia Girola 
Choisir un T.D 
G.1 Mardi  11h15 – 12h45 379F David Jabin 
G.2 Mardi  13h45 – 15h15 379F David Jabin 
 
Résumé du programme : 
Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours d'Anthropologie 1 du premier semestre. Il s'agit 
d'une part de suivre la logique de la constitution et de la consolidation de l'anthropologie en tant 
que discipline et d'autre part d’articuler ce parcours avec les sujets clés du savoir 
anthropologique développé dans la période de l'entre-deux guerres : rite, mythe/ rationalité et 
irrationalité, principes de réciprocité, don-contredon/ la pensée de « l'autre » et sa 
compréhension. Nous aborderons la diversité des courants nationaux (de la fonction à la 
structure) : Anthropologie Sociale Britannique, l’Ecole Française et l’Ecole Américaine et les 
grandes controverses qui les traversent et qui sont toujours d’actualité : objectivisme 
positiviste/subjectivisme/recherche du sens des actions des acteurs ; homo œconomicus/ 
anthropologies du don ; « rationalité » /« irrationalité » dans l'économie et les systèmes de 
pensée. 
Travaux dirigés : 
Il s’agira de travailler la problématique du rite de passage et les processus de changement social 
et/ou statutaire des individus et/ou groupes sociaux à partir des auteurs qui s’inscrivent dans 
une ligne entre continuité et discontinuité : Evans Pritchard, Arnold Van Gennep, Victor Turner 
entre autres. Cette problématique est présentée dans le CM et retravaillée en TD. Les étudiants-
es font un terrain exploratoire à partir d'une situation concrète de passage : baptêmes, mariages, 
fin de vie, retraite, professionnalisation, processus migratoires, processus de subjectivation 
politique (militantismes, « carrières » politiques), etc. Ils discutent leurs expériences de terrain 
en groupe de recherche et les contrastent avec des lectures des auteurs mentionnés. 
  
Bibliographie indicative 
Abu-Lughod, L., Sentiments voilés, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2008 ; 
Balandier, G., « La situation coloniale. Approche théorique », Cahiers internationaux de 
sociologie, vol.11, 1951, p.44-79 ; 
Descola, Ph et allii, Les idées de l’anthropologie, Paris, Armand Colin, 1988 ; Evans Pritchard sir 
Edward, Les Nuer, Paris, Gallimard, coll ; Tell, 1994 ; 
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Leiris, M., « L’ethnographe devant le colonialisme » dans Cinq études d’ethnologie, Paris, 
Gallimard, coll, Tell, 1988 ; Kuper, A., L’Anthropologie britannique au XXè siècle, Paris, Khartala, 
2000 ; 
Levy-Bruhl, L., La Mentalité primitive, Paris, Flammarion, coll. Champs, 2010 ; Malinowski, B., 
Les Argonautes du Pacifique occidental, Gallimard, 1963. 
 
Compétences : 
-Connaître et s'approprier des différents courants théoriques nés de la réaction contre 
l’évolutionnisme culturel de la fin du XIX siècle. 
-Connaître les sujets clés et les controverses qui traversent le savoir anthropologique, 
développés dans la période de l'entre deux guerres mondiales. 
-Connaître l'histoire du travail de terrain ethnographique et ses principaux mentors (Rivers, 
Boas, Malinowski, Pritchard, Mc Gluckman) et savoir reconnaître ses différentes démarches et 
les appliquer. 
-Être capable de mener une recherche ethnographique exploratoire en équipe 
 
Modalités d’évaluation : 
Exposé oral de la recherche. Il s'agit de revenir aux différentes notions et démarches de 
connaissance traitées dans le CM et TD vers un retour réflexif et critique de leurs expériences de 
terrain. 
Rendu d'un dossier de la recherche : récit narratif de la relation ethnographique, des 
observations et des entretiens. Travail d'association théorie et terrain 
 
SO04Y050 – Ouverture disciplinaire : Les sociologues et l’histoire – Responsable : 
Vincent Gay 
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD 
 
Cours Jeudi 9h – 10h30 Amphi 4C Vincent Gay 
Choisir un T.D 
Gr.1 Jeudi 10h45 – 12h15 379F Vincent Gay 
Gr.2 Jeudi 15h45 – 17h15 379F Vincent Gay 
 
Résumé du programme : 
Le cours magistral sera organisé en trois parties. Un premier temps sera consacré à une 
introduction générale sur les relations entre la sociologie et l’histoire dans la constitution des 
disciplines, et sur les façons dont au XXème siècle des croisements ont pu s’opérer entre ces 
deux disciplines. Puis un second temps – le plus long – traitera de grandes thématiques de 
l’histoire sociale du XXème siècle : famille, travail, Etat, immigration, logement, école… Le 
troisième temps permettra d’approfondir une question en particulier sous un angle 
sociologique et historique : les classes populaires, à partir des travaux récents de sociologie des 
classes populaires et des ouvrages sur l’histoire populaire. Le TD sera consacré à la découverte 
des archives comme sources de la recherche historique et sociologique. 
  
Compétences : 
Maitriser les grands repères de l’histoire sociale du XXème siècle. Être familier avec les usages 
de l’histoire en sociologie. 
Savoir lire des archives. 
 
Evaluation : 
Partiel sur l’histoire sociale du XXème siècle 
Réalisation d’un dossier collectif basé sur l’utilisation d’archives 
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PARIS I – L3 

 

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat : 
 
Centre Pierre Mendès France 
90, rue de Tolbiac  
75013 Paris 

LICENCE 3 

TBA  



 

EDUCO Printemps 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

So
ci

o
lo

gi
e 

278 

 

UNIVERSITE PARIS CITE – L3 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
UFR Sciences Sociales – L3 
Vanessa Sinephro – Bureau : 413 
Bâtiment Olympe de Gouges 
8, place Paul-Ricoeur 
75013 Paris 
L3 : Dominique Vidal : frederic.blondel@univ-paris-diderot.fr 
 
Ces cours peuvent être soumis à changement. 

LICENCE 3 

SO06Y010 - Epistémologies de la sociologie – Responsables : Federico Tarragoni 
Organisation pratique : (9 séances x 2h). 
 
Résumé du programme : 
Dans ce cours, on abordera la question nodale de l'échelle d'analyse en sociologie. En faisant 
écho à un débat qui est né en histoire, sur les "jeux d'échelle" du "micro-historien", il s'agira de 
discuter, d'une façon méthodologiquement analogue, la pluralité des échelles d'analyse du 
sociologue. On montrera ainsi que le regard que le sociologue porte sur le monde social articule, 
depuis la naissance de la discipline, trois échelles : une individuelle, une interactionnelle et une 
collective, chacune abordant de manière différente le lien entre la dimension subjective (vécue) 
et objective (sociale) des faits de société. Pour le démontrer, on reviendra sur la manière dont la 
sociologie, dans ses différentes traditions de pensée, a conceptualisé l'individu comme objet de 
recherche au croisement de ces trois échelles d'analyse. Derrière la compréhension de   la   
dimension   individualisée   des   faits   sociaux,   il   y   a   un   enjeu proprement 
épistémologique, qui va bien au-delà de la question de l'individu et qui permet de faire 
dialoguer la sociologie avec les autres sciences sociales (l'histoire, l'économie, etc.) : comment 
construire un savoir généralisant sur le monde social à partir et à l'épreuve de cas particuliers, 
lorsque ceux-ci, en tant qu'exceptions ou cas-limites, empêchent d'énoncer des lois de 
fonctionnement des sociétés ? 
 
Compétences visées : 
Histoire de la pensée sociologique. Réflexivité épistémologique. Dialogue interdisciplinaire. 
 
Bibliographie : 
Becker H. S., La bonne focale. De l'utilité des cas particuliers en sciences sociales, Paris, La 
Découverte, 2016. Passeron J-C. & Revel J., Penser par cas, Paris, Éditions de l'EHESS, 2005. 
Tarragoni F., Sociologies de l’individu, Paris, La Découverte, 2018. 
 
Modalités d’évaluation : 
L’examen final consistera en un oral portant sur les questions abordées en cours 
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SO06Y020 - Sociologie urbaine – Responsables : Dominique Vidal 

Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30  
 
Résumé du programme : 
Ce cours se donne pour but de présenter les grandes approches et objets de la sociologie 
urbaine, en les replaçant dans le cadre des débats classiques et actuels des sciences sociales et, 
d’autre part, en mettant en parallèle le cas de la France avec celui d’autres pays en Europe, en 
Afrique, dans les Amériques et en Asie. 
Le cours se décompose en neuf blocs : (1) la ville dans la pensée sociologique, avec un accent 
placé sur la distinction rural/urbain et le couple industrialisation/urbanisation ; (2) la question 
du choix d’échelle (l’immeuble, la rue, le quartier, la ville, l’ensemble métropolitains, les réseaux 
de ville) ; (3) la ségrégation (socio-économique et ethno- raciale) ; (4) les bandes et les gangs ; 
(5) les espaces publics et le thème de la civilité ; (6) le gouvernement des villes ; (7) les villes 
globales et les débats sur le Grand Paris ; (8) la nature en ville ; (9) les modèles pour penser la 
ville au 21ème siècle (de l’École de Chicago à l’École de Los Angeles, les villes du Sud, Shanghaï). 
 
Compétences : 
Maitrise des outils et des connaissances liés aux environnements urbains ; S’approprier des 
contextes non français en décentrant son regard. 
 
Modalités dévaluation : 
L’évaluation du cours magistral se fera sous la forme d’un devoir sur table à la fin du semestre 
(les étudiants en échange non francophones se verront offerts une modalité supplémentaire 
d’évaluation sous la forme d’un dossier). Les travaux dirigés se feront au travers d’un contrôle 
continu dont les modalités seront précisées à la première séance. 
 
SO06Y030 - Migrations et relations interethniques – Responsables : Marguerite 
Cognet et Ma- hamet Timera 
 
Résumé du programme : 
Ce cours est une introduction à la spécialité MIRA offerte au master Sociologie-Anthropologie de 
l’UFR de Sciences sociales. Il vise à doter les étudiant-e-s des connaissances de base en théories 
sociologiques et anthropologiques pour appréhender et comprendre les migrations en France et 
les relations interethniques qui en procèdent – cette première approche théorique fera l’objet 
d’un approfondissement dans le master 1. 
Le contenu du cours est coordonné autour de trois axes : 
1. Les migrations : les mots, les faits et les chiffres 
2. Politiques migratoires et de l’intégration des migrants 
3. Introduction aux théories des relations interethniques 
Chacun de ces axes fera l’objet de plusieurs séances de cours et un travail de terrain mené en 
groupe sur le territoire parisien permettra de se confronter aux situations empiriques. La 
pédagogie interactive doit permettre aux étudiant-e- s de faire des allers-retours entre leurs 
observations empiriques, leurs lectures et les théories. 
 
Compétences visées : 
L’UE Migrations et Relations Interethniques en troisième année de licence (L3) permettra aux 
étudiant-e-s d’acquérir un sens critique vis-à-vis des discours politiques et médiatiques actuels 
et des amalgames voulus ou non dans l’usage des catégories usitées pour parler des migrants et 
de leurs descendants, des incidences supposées des origines et de la culture. Il leur permettra de 
prendre part de façon plus éclairée aux débats et controverses sur l’immigration en France, de 
saisir les enjeux des politiques migratoires ou encore des référentiels de l’action publique en 
matière d’accueil et d’intégration. 
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Bibliographie indicative : 
Vocabulaire historique et critique des relations inter-ethniques Paris : l’Harmattan, Pluriel, 
Recherches, 7 cahiers. 
Juteau, D. (1999). « L'ethnicité comme rapport social » in L'ethnicité et ses frontières (pp. 177-
184). Montréal : Presses de l'Université de Montréal. 
Martiniello, M. (1995). L'ethnicité dans les sciences sociales contemporaines. Paris: P.U.F., Que 
sais-je ? n° 2997 Noiriel, G. (1988). Le creuset français. Histoire de l'immigration XIXème - 
XXème siècle (1ère ed.). Paris : Seuil. Poutignat, P., & Streiff-Fénart, J. (1995). Théories de 
l'ethnicité. Paris : Presses universitaires de France. 
Réa, A., & Tripier, M. (2003). Sociologie de l'immigration. Paris : La Découverte. 
Sayad, A. (1991). L’immigration ou les paradoxes de l’altérité (1 ed.). Louvain-la-Neuve- Belgique 
et Issy-les- Moulineaux - France De Boeck Université. 
Schnapper, D. (2007). Qu'est-ce que l'intégration ? Paris : Gallimard. 
Spire, A. (2008). Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, Paris : 
Raisons d’agir. 
Weber, M. (1995). « Les relations communautaires ethniques » in Économie et société, (Vol. 2, 
pp. 124-144). Paris : Pocket. 
Weil, P. (2005). La République et sa diversité. Immigration, intégration, discrimination. Paris : 
Le Seuil. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Contrôle continu : Note de lecture (30% de la note) et un travail d’enquête sur le terrain (70% 
de la note) restitué sous la forme d’un écrit (rapport d’enquête) et d’une présentation orale. 
 
SO06Y050 - Le sujet au travail (2) : approche clinique et psychosociologique : 
Clarisse Lecomte 
Organisation pratique : 1h30 CM 
 
Résumé du programme : 
Ce cours porte sur les théories traitant du groupe restreint dans une perspective d'articulation 
psycho-sociale. 
La question de la formation des groupes et des processus qui participent à leur dynamique est 
en effet au coeur de la théorie et de la pratique psychosociologiques. Entre société et individu se 
forment des entités intermédiaires qui constituent le contexte concret de la vie sociale. Pour 
répondre à la question : "le groupe mise en commun de quoi ?" seront explorées différentes 
approches des groupes resituées dans le contexte de significations sociales, institutionnelles et 
organisationnelles qui instruisent leur dynamique interne comme ensemble de relations intel- 
lectuelles et affectives. 
METHODES 
Outre les exposés théoriques ce cours s'appuiera sur l'étude de trois films (deux documentaires 
et un film de fiction) permettant de réfléchir sur les imaginaires passés et présents du groupe. 
Le cours permettra ainsi d'élaborer ensemble un début de problématisation des enjeux actuels 
et futurs des collectifs et des groupes dans les expériences de socialisation, les pratiques 
sociales mais aussi en tant qu'espaces potentiels de subjectivation et de construction de 
l'autonomie. 
 
Compétence visées : 
-Comprendre les conditions d'émergence du concept de groupe et les enjeux épistémologiques 
qu'il a soulevé et sou- lève encore 
-Connaître les principales théorisations du groupe, psychosociologique et psychanalytique et les 
approches cliniques des processus groupaux 
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-Explorer les représentations, les implications et les relations que chacun entretient avec les 
groupes 
-Expliciter les phénomènes propres au fonctionnement du ou des groupe(s) et à sa (leur) 
dynamique 
-Mener une réflexion collective et individuelle au sujet des enjeux des groupes aujourd'hui 
 
BIBLIOGRAPHIE : 
D. ANZIEU, J-Y. MARTIN (2007) La dynamique des groupes restreints, (1ère édition 1968), PUF, 
Paris. 
D. ANZIEU (1999) Le groupe et l'inconscient, (1ère édition 1975), Dunod, Paris. 
W.R . BION (2002) Recherches sur les petits groupes, (1ère édition 1965), PUF, Paris. 
F. GIUST-DESPRAIRIES (2003) L'imaginaire collectif, Erès, Toulouse. 
M.PAGES (2003) La vie affective des groupes, esquisse d'une théorie de la relation humaine, 
(1ère édition 1968), Dunod, Paris. 
R. KAES (2014) Les théories psychanalytiques du groupe, P.U.F,Paris. 
R. KAES (1993) Le groupe et le sujet du groupe, Dunod, Paris. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Les étudiants réaliseront un dossier de dix pages s'appuyant sur une production culturelle au 
sens large (documentaire, oeuvre littéraire, film de fiction, article de presse, article scientifique 
etc.) en mobilisant les éléments du cours afin de participer à la réflexion et à la problématisation 
des enjeux qui traversent aujourd'hui les groupes, et les imaginaires des groupes. 
  
SO06Y060 - Genre et sciences sociales – Responsable : Laura Odasso 
Organisation pratique : 1h30 CM 
 
Résumé du programme : 
Le cours vise à apporter aux étudiant-e-s des bases générales sur la manière dont les rapports 
sociaux de sexe et le genre traversent les Sciences sociales, non seulement comme objets 
d’étude, mais aussi comme perspectives théo- riques. On se placera dans une optique féministe, 
mais également d’imbrication des rapports sociaux de pouvoir de sexe, classe et « race », et dans 
une optique transnationale pour comprendre comment l’action collective des mouve- ments 
sociaux, en particulier de femmes, ont contribué à transformer en profondeur les sciences 
sociales. On présentera en particulier différentes réflexions épistémologiques sur l’objectivité, le 
point de vue situé et les liens entre théorie et pratique. On fera la part belle aux théories du 
féminisme Noir des Etats-Unis et du reste du monde, qui ont si puissam- ment transformé le 
regard et les pratiques hégémoniques des sciences sociales. 
 
Bibliographie de référence : 
-  Bard, Christine, Sylvie Chaperon (dirs). (2017) Dictionnaire des féministes. 
France xviiie- xxie siècle, Paris, Presses universitaires de France. 1700 p. 
- Combahee River Collective (2006 [1979]) : Déclaration Féministe Noire, in Cahiers du 
CEDREF 2006 (en ligne) 
- Hill Collins, Patricia (2007 [1990]) : « La construction sociale de la pensée féministe 
Noire », in Black Feminism, Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000 (Dorlin, 
Elsa ; Rouch Hélène, coords). Paris : L’Harmattan, Bibliothèque du féminisme. 
- Hooks, bell. (2015 [1981]). Ne suis-je pas une femme? Femmes noires et féminisme. 
Paris : Cambourakis : Paris. 
295 p. 
-  Mathieu, Nicole Claude : « Critiques épistémologiques de la problématique des 
sexes dans le discours ethno- anthropologique », in Mathieu (1991). L’anatomie politique. Paris : 
Côté Femmes Editions. Pp 75- 127. 
- Wittig, Monique (2007 [1980]) La Pensée Straight, Paris, Eds. Amsterdam. 



 

EDUCO Printemps 2023 

C
h

ap
it

re
 : 

So
ci

o
lo

gi
e 

282 

 

 
Compétences à acquérir : 
- développement des connaissances factuelles sur les mouvements de femmes et 
féministes 
- capacité à comprendre les grands enjeux de l’épistémologie et à interroger le positivisme 
- compréhension des implications d’une perspective de genre et d’une perspective 
féministe dans les différentes sciences sociales 
-  compréhension des concepts de rapports sociaux et d’imbrication-articulation 
des rapports sociaux (intersectionnalité) 
 
Méthode d’évaluation : 
Contrôle continu avec 2 fiches de lecture sur des articles 
  
SO06Y070 - Politiques culturelles – Responsable : Frédéric Poulard 
Organisation pratique : 6 séances de 3h CM  
 
Résumé du programme : 
Le cours débute par une présentation générale des politiques publiques, de leur raison d’être et 
des principes qui gui- dent leur analyse. Il approfondit ensuite l’histoire des politiques 
culturelles françaises, du Front populaire à nos jours. Cette perspective historique permettra de 
comprendre les singularités de la prise en charge de la culture par les pouvoirs publics et d’en 
dresser une analyse critique. Tout en spécifiant la nature des interventions de l'Etat et des 
collectivités locales, il permettra également d’identifier les ruptures et les continuités entre 
chaque période. 
 
Bibliographie restreinte : 
DUBOIS Vincent, 1999, La politique culturelle : genèse d'une catégorie d'intervention publique, 
Paris, Belin. POIRRIER Philippe, 2000, L’Etat et la culture en France au XXe siècle, Paris, 
Librairie Générale Française. URFALINO Philippe, 1996, L’invention de la politique culturelle, 
Paris, La Documentation française. 
 
Compétences visées : 
Comprendre et caractériser l'intervention de l’Etat et des collectivités territoriales en matière 
culturelle. Constituer d’un corpus de textes, travailler en groupe et réaliser un travail de 
synthèse et de transmission pour vos camarades. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Contrôle continu pour tous. 
 
SO06Y080 - Enquête par questionnaire 3 – Responsable : Zahia Ouadah-Bedidi 
Suite du cours Enquête par questionnaire 2. Le second semestre est centré sur l’exploitation des 
données collectées. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Contrôle continu : 50% TD et 50% dossier à rendre en CM. Pas d'examen terminal pour les 
étudiant-e-s en CC. 
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SO06Y090 - Méthodes qualitatives (2) – Responsable : Mahamet Timera 
Contenu : 
Inscrit dans le prolongement des méthodes qualitatives précédemment enseignées, ce cours 
travaillera à la réalisation d’une enquête exploratoire collective mobilisant observations, 
entretiens et archives. Les séances s’organiseront autour des étapes de la formulation d’une 
problématique commune, de la construction de l’objet, du choix des modalités d’enquêtes, de 
leur réalisation, de leur analyse sociologique et de la restitution écrite du travail réalisé. Seront 
prévus des temps d’expérimentation des techniques d’enquête, de retours réflexifs et de mise à 
l’écrit. 
 
Compétences visées : 
- Maîtrise théorique et pratique des différentes méthodes qualitatives d’enquêtes en 
sciences sociales 
- Capacité à mettre en œuvre une réflexivité d’ordre scientifique 
- Capacité à enquêter et rédiger en autonomie et en groupe 
 
Bibliographie indicative : 
- Beaud Stéphane ; Weber Florence (2010 [1997]). Guide de l’enquête de terrain. Produire 
et analyser des données ethnographiques. Paris, La Découverte. 
-Becker Howard S. (2002). Les ficelles du métier. Paris : La Découverte. 
-Benveniste Annie (ed) (2013). Se faire violence. Analyse des coulisses de la recherche. Paris : 
Téraèdre. 
-Cefaï, Daniel (2003). L’enquête de terrain. Paris : La Découverte. 
- Clair Isabelle, “Faire du terrain en féministe”, Actes de la recherche en sciences sociales, 
vol.213, n°3, 2016, p.66- 83. 
-Jounin Nicolas (2016). Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les 
beaux quartiers. 
Paris : La Découverte. 
-Lemieux Cyril, « 2 – Problématiser », L’enquête sociologique. Presses Universitaires de France, 
2012, p. 27-51. 
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STAGE ET BENEVOLAT 

EDUCO 

 

 Séminaire practicum : Altérité, Culture, Expérience 
 

Professeur  Brent KEEVER 
 

Cours   Mercredi 14.00 -17.00  Salle TBA 
   
 

Ce cours propose un cadre théorique aux étudiants engagés à effectuer un stage d’observation 
ou un projet bénévole pendant le semestre. Les 100 à 120 heures de projet expérientiel 
nourriront nos réflexions sur les rapports entre le Soi et l’Autre dans le contexte français, la 
perception et la gestion de la différence, la construction et la valeur du travail, les codes 
juridiques qui définissent les droits et les devoirs des salariés et des employeurs, les techniques 
de l’observation et de la pleine conscience à la française, ainsi que la représentation et la 
définition même de la découverte dans les domaines littéraires, cinématographiques et 
sociologiques. 

 
Notre analyse des textes et de votre expérience sera complétée par des visites pédagogiques des 
musées tels que le Musée de l’Homme et le Musée national de l’histoire de l’immigration, ainsi 
que par des conférences et le visionnage de films sélectionnés.  
  
Bibliographie 

Attali, Jacques. Histoire(s) de l’alimentation : de quoi manger est-il le nom ? Fayard, Paris, 2019. 

Augé, Marc. Qui est donc l’autre ? Paris, Odile Jacob, 2015.  

Bourdieu, Pierre. La reproduction : éléments pour une théorie du système d’enseignement. Minuit, 

Paris, 1970.  

Cassin, Barbara, dir. Derrière les grilles : sortons du tout-évaluation. Mille et une nuits, Paris, 

2014.  

De Beauvoir, Simone. Le deuxième sexe, Vol.1. Paris, Poche, 2008. 

Derrida, Jacques. « Structure, signe, et jeu dans le discours des sciences humaines » in Ecriture et 

différence. Paris, Seuil, 1967. 

---. Hospitalité, Vol. 1, Séminaire 1995-1996. Paris, Seuil, 2021.  

---. Le monolinguisme de l’Autre. Paris, Galilée, 1996. 

Kacimi, Nedjma. Sensible. Editions Cambourakis, 2021.  

Ladmiral, Jean-René et Lipiansky, Edmond Marc. La communication interculturelle. Paris, Les 

Belles Lettres, 2015. 

Lévi-Strauss, Claude. Tristes tropiques. Paris, Plon, 1955. 

Marin, Claire. Être à sa place. Paris, Humensis, 2022. 

Méda, Dominique. Le travail. Paris, PUF, 2004. 

Ndiaye, Pap. La condition noire. Paris, Gallimard, 2008.  

---. " Pour une histoire des populations noires en France : préalables théoriques", Le Mouvement 

Social 4/2005, no 213, pp. 91-108 

---. "Sort des minorités en France et perception du pays à l'étranger intimement liés", Revue 

internationale et stratégique 1/2009, n° 73 , pp. 91-93. 
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Piketty, Thomas. Une brève histoire de l’égalité. Paris, Seuil, 2021. 

 

Films et télévision 

Brizé, Stephan, real. Un autre monde, 2022. 

Gravel, Eric, real. A plein temps, 2022. 

Star, Darren, créateur. Emily in Paris, Season 1, 2019. 

 


