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 CO
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R
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 D
E CETTE FO

R
M

ATIO
N

 M
O

D
U

LA
IR

E, VO
U

S
 A

P
P

R
EN

D
R

EZ A
 :

d
évelop

p
er, d

e m
anière interactive, d

es connaissances actualisées,
relatives à la sexualité, à ses com

p
ortem

ents, à ses caractéristiq
ues

m
éd

icales, sociales, légales et à ses conséq
uences d

ans notre vie en
société.
A

p
p

réh
end

er et ap
p

rofond
ir la sexualité d

ans ses d
im

ensions anth
ro-

p
ologiq

ues, sociologiq
ues, psych

ologiq
ues, jurid

iq
ues et éth

iq
ues.

Form
ation continue

>
 

>
 



La form
ation

IN
TR

O
D

U
C

TIO
N

>

CO
N

TEN
U

>
L’affection, la tendresse, l’am

our, le désir sont
présents à chaque instant de notre vie et soulèvent
régulièrem

ent des questions personnelles ou de
groupes.

L’im
portance du respect d’autrui et de soi-

m
êm

e est confrontée de plus en plus régulièrem
ent

au contexte am
oureux, polyculturel ou économ

ique. 

D
ans une société où l’inform

ation circule de plus en
plus vite, où les échanges culturels et sociologiques
croissent de jour en jour, où l’économ

ie s’oppose aux
valeurs fondam

entales, il est judicieux de se poser
les questions suivantes :

La sexualité est-elle devenue un pur objet de
consom

m
ation ou bien est-elle synonym

e d'am
our

et de tendresse ?

Com
m

ent la vit-on au quotidien ? que ce soit dans le
cadre d’un célibat ou d’un désir d'enfant(s)(m

ères
porteuses, filiation, procréation m

édicalem
ent assis-

tée, …
), ou encore dans ses dim

ensions fam
iliales

(fam
illes traditionnelles, recom

posées, m
onoparen-

tales, hom
oparentales,…

) ou de reconnaissance
(adoption, m

ariages hom
osexuels, hom

oparentalité, …
) ?

D
ep

uis 
d

e 
nom

b
reuses 

années, 
les 

q
uestions

soulevées 
p

ar 
le 

fonctionnem
ent 

sexuel 
et 

la
sexualité ont été intégrées dans les enseignem

ents
et activités de recherches de diverses universités
néerlandophones et francophones. 
D

es enseignants, chercheurs et praticiens de notre
université, soucieux de répondre aux questions de
plus en plus fréquentes soulevées par notre société,
se 

retrouvent 
régulièrem

ent 
p

our 
partager 

leur
connaissance de la sexologie et du genre en tenant
com

pte des enjeux fam
iliaux et sociaux. 

D
ans 

une 
volonté 

d’intégration 
et 

d’ouverture,
l’U

niversité libre de B
ruxelles vous invite à suivre ce

program
m

e 
de 

form
ation 

m
ultidisciplinaire 

et
m

odulaire
qui répond à une dem

ande nouvelle et
croissante

de la part du grand public m
ais aussi de

p
rofessionnels 

d
e 

la 
santé, 

d
’acteurs 

sociaux,
d’hom

m
es et de fem

m
es d’entreprises, de directeurs

de ressources hum
aines, de juristes, de conseillers

en prévention…
 

Les questions de la sexualité et du
genre y seront abordées dans le cadre
d'exposés et d'échanges dynam

iques
et interactifs incluant entre autre les
aspects de l’identité, des sentim

ents,
de 

l’éthique. 
Cette 

form
ation

développera égalem
ent les aspects de

la 
structure 

et 
de 

la 
dynam

ique
fam

iliale ainsi que des enjeux sociaux. 
Il 

est 
possible 

d’approfondir 
le

m
odule 2 “S

exologie Clinique” de
cette 

form
ation 

com
plète 

par 
une

approch
e 

d’orientation 
m

édicale
agrém

entée de situations vécues. 

le m
odule I « S

exualité et genre »

le m
odule II« S

exologie clinique »

le m
odule III « S

exualité et droit »

le m
odule IV

« S
exualité et psychologie »

le m
odule V « S

anté publique » 

Ces cours se donnent en général le soir à raison de
deux séances par sem

aine et parfois le sam
edi

m
atin. 

●

●●●●●
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Le corps enseignant
Il est constitué d'un ensem

ble d’enseignants et d’experts
professionnels.

Certification
Pour ceux qui suivent un m

inim
um

 de 3 m
odules de la

form
ation, le program

m
e peut déboucher sur un certificat

universitaire m
oyennant la réussite des épreuves associées

aux m
odules choisis. 

Cette form
ation continue certifiante est m

odulaire. La réussite
des épreuves liées à un m

odule conduit à l’obtention d’un
certificat de com

pétences.

A
 qui s’adresse cette form

ation ? 
Cette form

ation s’adresse à toute personne confrontée à des
questions pluridisciplinaires liées à la sexualité et au genre et
tout particulièrem

ent aux psychologues, psychothérapeutes,
m

édecins généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes, à
tout travailleur en soins de santé (infirm

ier(e)s, assistant(e)s
sociaux,…

),  aux centres de planning fam
iliaux, aux centres de

santé m
entale, aux juristes, aux sociologues, aux m

em
bres

des services de ressources hum
aines, aux journalistes, aux

économ
istes, aux enseignants et aux philosophes. 

Conditions d’adm
ission :

L’adm
ission à la form

ation se fait sur base du dossier. 

Les candidats adm
issibles sont :

les personnes porteuses d’un diplôm
e de deuxièm

e cycle long
de type H

aute-Ecoles ou U
niversitaire sur exam

en du dossier
par le Jury;
les personnes porteuses d’un prem

ier cycle U
niversitaire ou de

H
aute Ecoles;

les personnes souhaitant valoriser les acquis de l’expérience
de vie ne rentrant pas dans ces deux autres catégories : sur exa-
m

en du dossier d’adm
ission et du dossier de valorisation.

H
oraire

Ce 
program

m
e 

de 
form

ation 
peut 

être 
suivi 

dans 
son

intégralité ou de m
anière m

odulaire.
Certains 

cours 
peuvent 

égalem
ent 

être 
suivis 

de 
façon

individuelle : ils sont identifiables par le caractère * à côté de
leur intitulé.
Le program

m
e com

plet se déroule sur une année et totalise
196 heures de cours. Les form

ations sont organisées en
horaire de jour ou à horaires décalés.
Les cours se donneront sur les sites de l'U

LB
 

(Cam
pus du Solbosch et Cam

pus Erasm
e) :

http://w
w

w
.ulb.ac.be/docs/cam

pus

O
rganisation 1

Le program
m

e com
plet certifié se déroule en 5 m

odules. Il est
introduit par un cycle de trois conférences inaugurales.

Pour les form
ations m

odulaires, il faut obligatoirem
ent suivre

au m
oins un m

odule avec la possibilité de suivre 1, 2, 3 ou 4
m

odules supplém
entaires au choix.

Conditions de paiem
ent 2

N
os form

ations se règlent au m
axim

um
 dans un délai de 15

jours après acceptation du dossier d’adm
ission.  

Le paiem
ent est à effectuer par chèque ou virem

ent au n° de
com

pte : 210-0429400-33 avec com
m

e com
m

unication
3

:
FC - YE 0614CT5480 –

 Sex-G
enre-Soc –

 08 –
 m

odule(s) 
(À préciser).  
U

n tarif spécifique est disponible sur dossier.

R
econnaissance

Cette form
ation a été reconnue par le Barreau de B

ruxelles.

1. Si le nom
bre de candidats est trop im

portant ou insuffisant, l’U
niversité se réserve 

le droit d’établir une liste d’attente et/ou de reporter le Certificat d’université en  
Sexualité, G

enre et Société à l’année suivante.

2. D
ans l’éventualité où le program

m
e ne serait pas organisé l’année 2008, 

la totalité de la som
m

e versée serait alors rem
boursée.

3. U
ne preuve de paiem

ent est exigée pour que l’inscription soit effective.

Pour vous inform
er et vous accueillir : 

Cécile Sztalberg, D
irecteur

M
atthieu S

chm
it, Coordinateur

Tél : 02/650.45.80 - Fax: 02/650.45.88
E-m

ail: form
cont@

adm
in.ulb.ac.be

http://w
w

w
.U

AE.be
http://w

w
w

.AM
U

B
.be

U
LB

CERTIFICAT U
N

IVER
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ITAIR
E EN
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CO
N

FÉREN
CE 1

« La Transsexualité : ém
ergence d’une réalité », 

anim
ée par F. Jurysta et S. M

euris 

S
am

edi 16 février 2008
 de 10h à 12h30.

Le changem
ent du genre (m

asculin ou fém
inin) a

toujours 
suscité 

un 
questionnem

ent 
pour 

l’être
hum

ain. 
N

aît-on fem
m

e ou hom
m

e ou devient-on fem
m

e ou
hom

m
e ?

Com
m

ent s’épanouir en tant que fem
m

e si son corps
est celui d’un hom

m
e et inversem

ent ?

Cette 
conférence 

débutera 
par 

une 
introduction

historique 
suivie 

d’une 
synthèse 

d’actualisation
m

édicale, 
psychologique 

et 
juridique. 

Elle 
sera

com
plétée 

d’un 
riche 

débat 
contradictoire 

sur 
le

thèm
e « La transsexualité : ém

ergence d’une réalité ».

CO
N

FÉREN
CE 2

« Interroger les fem
m

es d’hier pour com
prendre

les hom
m

es d’aujourd’hui », anim
ée par V. Piette, 

R. Beauthier

S
am

edi 23 février 2008
 de 10h à 12h30.

Après la question du fém
inism

e, se pose m
aintenant

la problém
atique de la place de l’hom

m
e dans la

société.  
A

utrem
ent dit : après « on ne naît pas fem

m
e, on le

devient », « on ne naît pas hom
m

e, on le devient ». 
Les 

m
utations 

récentes 
de 

nos 
sociétés 

auraient
entraîné une crise des identités, dont la crise de la
« m

asculinité ». 

Les 
intervenants 

(historien, 
psychologue, 

juriste)
s'attacheront à expliquer l'élaboration du m

asculin
et les questions que cette crise suscite aujourd'hui.

CO
N

FÉREN
CE 3

« A
doption – filiation : problém

atique des m
ères

porteuses », anim
ée par N

. G
allus

S
am

edi 15 m
ars 2008

 de 10h à 12h30.

Au cours de cette conférence, nous aborderons
le

concept du droit de l’enfant opposé au droit à
l’enfant et la revendication à la paternité ou à la
m

aternité
dans le chef de personnes qui sont, com

m
e

telles, incapables de procréer en raison non pas d’une
cause pathologique, m

ais d’un choix de vie excluant
toute conception « naturelle » d’un enfant.
Seront donc envisagées les questions particulières du
recours aux procréations m

édicalem
ent assistées

dans le chef des fem
m

es célibataires ou des couples
lesbiens. 
N

ous  aborderons égalem
ent l’éventuelle légitim

ité
d’une acceptation en droit du recours aux m

ères
porteuses 

pour 
les 

couples 
h

om
osexuels

m
asculins

qui ne voudraient ou ne pourraient pas
satisfaire leur désir d’enfant par l’adoption.

Les 
réponses 

que 
le 

droit 
peut 

apporter 
à 

ces
problém

atiques seront com
plétées par le point de vue

de m
édecins et de psychologues.

Cycle d
e conférences inaugurales 

3
 CO

N
FÉR

EN
C

ES
 IN

A
U

G
U

R
A

LES
 IN

TR
O

D
U

IR
O

N
T C

ETTE FO
R

M
ATIO

N

Pour vous inscrire : 
Cécile Sztalberg, D

irecteur
M

atthieu S
chm

it, Coordinateur
Tél : 02/650.45.80 - Fax: 02/650.45.88
E-m

ail: form
cont@

adm
in.ulb.ac.be

http://w
w

w
.U

AE.be
http://w

w
w

.AM
U

B
.be

U
LB
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N

IVER
S

ITAIR
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R
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O
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S
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ation Continue
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ruxelles
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Introduction
Ce m

odule souhaite fam
iliariser les participants au concept

de genre. 
Le vingtièm

e siècle a été bouleversé par des m
ouvem

ents m
ajeurs qui

ont transform
é nos conceptions de l’intim

ité, du couple, de la
m

aternité 
et 

de 
la 

paternité, 
de 

l’am
our 

: 
naissance 

de 
la

contraception, 
m

ouvem
ents 

fém
inistes, 

légalisation 
de 

l’IVG
,

changem
ents dans le Code Civil, reconnaissance de l’hom

osexualité,…
Ces m

utations auraient entraîné une crise des identités, dont la
crise de la « m

asculinité » serait la dernière m
outure. 

Aujourd’hui la plupart des discrim
inations

fondées sur le sexe
nous paraissent inacceptables. Pourtant ces différences ont une
h

istoire.
L’accès effectif des fem

m
es à la citoyenneté, les

difficultés persistantes rencontrées dans le m
onde du travail, la

réflexion sur les discrim
inations et sur la m

eilleure façon de les
corriger restent des enjeux actuels. 
Les différences entre hom

m
e et fem

m
e ont interpellé les chercheurs

en Sciences hum
aines et sociales qui ont inventé un concept

fondam
ental : le genre.

Après, « on ne naît pas fem
m

e, on le devient », on se rend com
pte

désorm
ais qu’« on ne naît pas hom

m
e, on le devient ». Ces citations

proposent les réflexions suivantes :

Com
m

ent peut-on réfléchir à ce qui, à différents m
om

ents de
notre histoire, fait de nous un hom

m
e ou une fem

m
e ? 

Le fém
inism

e a-t-il transform
é notre société ? 

La parité est-elle effective et a-t-elle répondu aux inégalités ?

« A travail égal, salaire égal », slogan devenu réalité ?

Et le rôle du corps et de la sexualité dans tout ça ?

Toutes ces questions et bien d’autres encore pourront être
abordées dans ce m

odule, dont vous trouverez plus loin les
thém

atiques. 

M
éthodes pédagogiques : 

Ce m
odule est basé sur 11 conférences totalisant 45 heures de

cours.

Au cours de cette form
ation, vous aborderez les thém

atiques
suivantes :
A

spects historiques de la question du genre, 
Eliane

G
U

BIN
et Valérie

PIETTE.
Com

m
ent se fam

iliariser au concept de genre dans toute sa
dim

ension historique ? En cherchant à com
prendre com

m
ent se

construisent, en histoire, les catégories du m
asculin et du fém

inin ?
Com

m
ent se définissent les identités sexuées ? 

Fém
inism

e et société 19-20e siècles, 
Catherine JACQ

U
ES.

D
ans l’espace occidental, le m

ouvem
ent fém

iniste apparaît com
m

e
l’un des m

ouvem
ents social et culturel, m

ajeur du 20e siècle. Il
trouve égalem

ent une place de choix dans le processus de
dém

ocratisation des sociétés. N
ous m

ontrerons com
m

ent cette
réalité se traduit dans le cas belge.

G
enre et littérature, Stéphanie LO

RIAU
X.

L’exposé aura pour objectif de sensibiliser les participants aux
diverses études et théories développées autour de la littérature

fém
inine depuis le début du 20e siècle. Les thém

atiques abordées
porteront d’une part sur l’évolution de l’im

age de la fem
m

e en
littérature et les clichés s’y rapportant, et d’autre part sur les
différents param

ètres ayant contribué à la sous-représentation des
fem

m
es en littérature. Il s’agira, enfin, de tenter de répondre à une

question qui fait toujours débat: peut-on parler de ‘littérature
fém

inine’, et si oui, com
m

ent se caractérise-t-elle? 

G
enre et ém

ancipation, M
ireille TABAH

.
En quoi les théories fém

inistes ont-elles contribué à la naissance de
la notion de genre? Q

uelle est sa dim
ension ém

ancipatrice,
particulièrem

ent pour les fem
m

es? L’enseignante se  concentrera
sur les théories françaises et anglo-am

éricaines et  m
ontrera, à

travers un cas de figure tiré de la littérature, les possibilités
d’ém

ancipation de l’idéologie sexuelle dom
inante qu’ouvre le

concept de genre.

G
enre et fiction policière, Barbara O

BST.
Q

uand les fem
m

es m
archent sur des cadavres : la catégorie des

sexes dans les polars d’écrivaines allem
andes à partir de 1990.

Ces rom
ans policiers déconstruisent-ils les m

ythes du patriarcat en
prom

ouvant un nouveau prototype fém
inin et des idées fém

inistes,
reflètent-ils une critique sociale ou sont-ils sim

plem
ent une activité

lucrative ?

G
enre et m

igration, N
ouria

O
U

ALI
La fém

inisation croissante des m
igrations depuis une vingtaine

d'années et les débats de société que suscitent à la fois ces
m

igrations et la condition des fem
m

es issues de ces groupes
rendent cet objet d'étude actuel et pertinent.
La perspective analytique associant le genre et la m

igration qui
sera adoptée dans le cadre de cet exposé perm

ettra de m
ieux

com
prendre les processus de dom

ination, de discrim
ination et

d'exploitation relatifs à la condition des m
igrantes installées dans

notre société.

>
Coordination : R

égine B
EAU

TH
IER

et Valérie PIETTE

1

>

>
 

>
 

>
 

>
 

>
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Théorie du genre et sexualité, D
avid PATERN

O
TTE

Com
m

ent penser le genre ? Com
m

ent penser les rapports entre les
sexes hors de la Biologie ? Q

uels rapports entre genre et sexualité ?
Com

m
ent penser les questions de l'hom

osexualité et de l'hom
opho-

bie dans le contexte du genre ?

Citoyenneté politique et genre, 
Bérengère M

ARQ
U

ÈS-PEREIRA
Le sém

inaire retracera les chem
ins de l'exclusion et de l'inclusion

politique des fem
m

es dans une série de pays occidentaux. U
ne

im
portance particulière sera accordée aux débats anglo-saxons et

francophones 
sur 

"G
enre 

et 
citoyenneté" 

ainsi 
qu'aux

représentations sociales qui sous-tendent la parité en France et en
Belgique.

W
riting from

 the M
argin: Littérature et Conscience

Critique (O
u Em

pow
erm

ent au fém
inin), 

Patricia M
U

N
O

Z CABRERA
Prenant la littérature des écrivaines afro-am

éricaine com
m

e cas
d'étude, cet exposé tentera de dém

ontrer que la littérature peut
servir de m

oyen pour développer une conscience critique sur les
m

ultiples m
écanism

es de pouvoir à l'encontre des fem
m

es.

G
enre et sciences, M

aria
PU

IG
La pensée fém

iniste interroge aussi les sciences et les savoirs
académ

iques. Elle critique l'exclusion des fem
m

es, m
ais aussi le

sexism
e de certaines  théories, elle propose  des visions nouvelles et,

à travers une dém
arche ouvertem

ent engagée, reconsidère des
principes qui traditionnellem

ent valident ce qui sera com
pté parm

i
les savoirs légitim

es et ce qui en sera exclu. Ces séances seront
consacrées à m

ontrer com
m

ent les approches fém
inistes de la

production des savoirs perm
ettent de penser savoirs et sciences

com
m

e des constructions situées. 

G
enre et anthropologie, D

avid BERLIN
ER

D
ans cette présentation seront explorés discours, idéologies et

pratiques liés au genre et aux sexualités tels qu’ils se donnent à voir
dans divers environnem

ents sociaux et culturels, en m
ettant l’accent

sur les débats sensibles qui anim
ent l’anthropologie du genre et les

recherches fém
inistes. Par exem

ple, com
m

ent se construisent les
fém

inités et les m
asculinités dans diverses cultures ? La religion est-

elle une form
e de dom

ination m
asculine ? Les anthropologues ont-

ils un point de vue particulier à défendre sur la pornographie, la
prostitution ou l’excision ?  

A l’issue de ce m
odule, vous serez capable :

de replacer les questions de sexualité dans une perspective histo-
rique et sociologique
d’appréhender la com

plexité et les contradictions du concept de
genre
de m

esurer l’apport des questions de genre et de sexualité aux 
disciplines des Sciences hum

aines. 

Les points forts

D
ans le cadre de ce m

odule, vous serez sensibilisé à la richesse et à
la diversité de la production intellectuelle dans le dom

aine du genre :
littérature, anthropologie, histoire, sociologie, …

>>
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L’approche 
de 

la 
sexualité 

et 
du 

genre 
peut

s’apprendre par de m
ultiples approches variées et

surtout com
plém

entaires. Ce m
odule de Sexologie

Clinique
propose un point de vue plus

m
édical

de la
question. 

Il se déroulera sur deux années académ
iques : 

La prem
ière année

se concentrera sur les concepts théoriques
essentiels à la connaissance du fonctionnem

ent sexueltant
sur le plan du corps que sur le plan psychique tandis que
la seconde année

sera consacrée aux diverses approches
thérapeutiques (m

édicam
enteuses, sexo-corporelles, sexo-

analyses, sexo-systém
iques,…

) perm
ettant la résolution des

troubles 
sexuels 

tels 
que 

l’éjaculation 
précoce 

ou
l’anorgasm

ie.

Com
m

e vous pouvez le découvrir plus loin, le fonctionnem
ent

sexuel 
sera 

abordé 
en 

tenant 
com

pte 
des 

aspects
physiologiques, 

anatom
iques, 

psychiques 
ou

m
édicam

enteux. 
D

e 
plus, 

une 
attention 

particulière 
sera 

portée 
au

développem
ent 

de 
la 

sexualité 
en 

incluant 
les aspects

historiques, sociologiques ou culturels, tant du point de vue
de l’individu ou du groupe que du point de vue de la science.

A qui s’adresse cette form
ation ?

Ce 
m

odule 
de 

Sexologie 
Clinique 

s’adresse 
donc 

tout
particulièrem

ent aux personnes intéressées par une approche
didactique 

des 
fonctionnem

ents 
sexuels 

com
plétée 

en
deuxièm

e année d’une approche pratique et thérapeutique des
dysfonctionnem

ents sexuels. Il est, de ce fait, évident que ce
m

odule est ouvert à tout travailleur dans les soins de santé
(m

édecins généralistes, m
édecins spécialistes, psychologues,

psychothérapeutes, infirm
iers, kinésithérapeutes, assistants

sociaux…
) m

ais égalem
ent à toute

autre personne
intéressée

par un enseignem
ent de qualité et de renom

, et souhaitant
élargir 

ses 
cham

ps 
de 

connaissances 
(enseignants,

juristes,…
).

M
éthodes pédagogiques:

Au cours de chacune des sept m
atinées de quatre heures

(sam
edi), un expert de renom

ée internationale développera, en
français, les bases théoriques nécessaires à la m

aîtrise de la
Sexologie 

Clinique. 
Chaque 

exposé 
sera 

accom
pagné

d’exem
ples et de discussions.

A
u cours de la form

ation en prem
ière année, vous aborderez

les thém
atiques suivantes :

Intérêt de la reproduction sexuée et P
hysiologie de la 

reproduction , Sylvain M
EU

RIS
et Eric W

ESPES.
Après un rappel historique de l’évolution sexuée et de son
im

pact im
portant sur l’évolution des espèces, nous aborderons

les 
bases 

anatom
iques, 

physiologiques 
et 

horm
onales

nécessaires au bon fonctionnem
ent sexuel. 

B
ases m

édicales de la reproduction sexuée, 
Sylvain M

EU
RIS, Eric W

ESPES
et Fabrice

JU
RYSTA.

L’évolution de la sexualité déclinée au fil de l’âge selon les
aspects biologiques, sociaux et éthiques. Les traits et les
com

portem
ents seront décodés par l’interm

édiaire d’une
lecture m

ulti-axiale.

Im
plications de la reproduction sexuée et de la 

sexualité , Sylvain M
EU

RIS
et M

artine LALO
U

X.
D

ivers points d’interrogations ou paradoxes seront abordés et
débattus lors de ce sém

inaire tel que : (Re)peuplem
ent et

surpopulation, infertilité et fécondité, pulsion ou désir de
grossesse et choix de vie,…

.

P
harm

acologie et pharm
acothérapie de la reproduction et

de la sexualité , Jean
N

EVE.
D

e nom
breux m

ythes seront analysés et l’im
pact des différentes

fam
illes m

édicam
enteuses sur l’activité sexuelle et la fertilité

sera débattu.

S
exualité et psychologie individuelle et de couple ; 

P
sychopathologie et sexualité , 

Esther H
IRCH

et Fabrice JU
RYSTA.

U
n bon fonctionnem

ent sexuel aide à une m
eilleure perception

de son corps, de soi-m
êm

e et d’autrui. La relation de couple
influence directem

ent le com
portem

ent sexuel et inversem
ent.

D
e nom

breuses affections psychiatriques altèrent la qualité de
la relation de couple, sans oublier les déviances sexuelles qui
soulèvent l’incom

préhension et souvent l’horreur de notre
société. 

>
Coordination : FAB
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Conséquences des com
portem

ents sexuels sur la santé 
individuelle et sociale , 
Fabrice

JU
RYSTA

et M
artine LALO

U
X. 

Ce sém
inaire aborde des situations délétères de notre société

quand la sexualité est im
pliquée com

m
e par exem

ple des
situations de harcèlem

ent, d’abus, ou d’agressions sexuelles.
U

n tem
ps particulier sera consacré à discuter l’im

pact des
m

aladies sexuellem
ent transm

issibles et leurs conséquences au
niveau m

ondial.

Evolution sociale et avenir de la sexualité, 
M

artine LALO
U

X etFabrice
JU

RYSTA.
D

ans une société où tout va de plus en plus vite, où l’accès à la
pornographie ou à la pédophilie est de plus en plus fréquent,
quelle place laissons-nous à l’am

our ? Q
uel avenir laissons-

nous à nos enfants ?

A l’issue de ce m
odule, vous serez capable de :

com
prendre les fonctions physiologiques, biologiques et psy-

chologiques qui sous-tendent les  com
portem

ents sexuels et la
sexualité ;
déterm

iner l’im
pact des m

édications sur la fonction sexuelle ;
déterm

iner l’im
pact de la sexualité dans la vie de couple et

chez l’individu sain ;
m

aîtriser les bases théoriques d’un com
portem

ent sexuel 
défaillant ou pathologique.

Les points forts de ce m
odule

U
n apprentissage m

édical indispensable à la com
préhension

ultérieure des dysfonctions sexuelles et leurs traitem
ents.  Ce

m
odule sera dispensé en français par des experts de renom

m
ée

internationale. 
L’enseignem

ent 
tiendra 

com
pte 

des 
pré-

occupations 
des 

participants 
en 

les 
intégrant 

dans 
les

discussions et cas cliniques. 

La seconde année
Ce m

odule servira de socle à la seconde année de form
ation en

Sexologie Clinique : celle-ci abordera la prise en charge des
troubles sexuels.

Pour obtenir plus d’inform
ation sur la 2

èm
eannée de ce certificat

en “Sexologie Clinique”, nous vous invitons à dem
ander la

brochure “Sexologie Clinique” grâce aux coordonnées que vous
trouverez en fin de brochure.

>>
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M
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ule 
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A
LITÉ ET D

R
O
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Sexualité et droit ? U
ne interférence constante dès lors

que le sexe est un des élém
ents de la personnalité et

qu’il conditionne notam
m

ent l’organisation juridique
de la conjugalité et de la parentalité.
La question est de savoir en quoi les catégories
peuvent 

intervenir 
dans 

l’approche 
juridique 

de
l’individu autant du point de vue singulier que social.
Cette question est abordée en droit civil et en droit
pénal sous l’angle de la construction de la différence
et de la non discrim

ination.

M
éthodes pédagogiques :

Ce m
odule de 24 heures com

prend deux parties égales
consacrées l’une au droit civil et l’autre au droit pénal. Chacune
peut être suivie individuellem

ent.
Chaque partie est com

posée de 4 séances de 3 heures présente
sous form

e d’exposés théoriques et de travaux pratiques
im

pliquant des recherches personnelles des participants.

Au 
cours 

de 
cette 

form
ation, 

vous 
aborderez 

les
thém

atiques suivantes :

Le D
roit pénal*, par M

arc PREU
M

O
N

T
Le volet droit pénal sera consacré à l’exam

en des différentes
infractions « à caractère sexuel »

prévues par le Code pénal :
leurs élém

ents constitutifs, les peines prévues, la qualification à
donner aux faits et ce, sur base d’exem

ples vécus.

Le volet procédure analysera le régim
e spécifique réservé au

traitem
ent de ces infractions

: prescription, interdictions, suivi
et traitem

ent des délinquants sexuels, secret professionnel,
audition des victim

es…
 ».

Le D
roit civil*, par Alain-Charles VAN

 GYSEL et 
N

icole G
ALLU

S
Ce cours abordera les thém

atiques suivantes :
la notion de personne et de personnalité

juridique dans tous
ses aspects construits sur la différence : transm

ission du nom
,

transsexualité, intersexualité…
 ;

le m
ariage

et les autres form
es de conjugalité hétérosexuelle et

hom
osexuelle ;

la filiation et l’adoption. La différence de genre continue-t-elle
à organiser les branches de la filiation ? Cette partie analysera
égalem

ent des thèm
es de bioéthique ;

l’autorité parentale
et l’incidence du genre sur l’organisation

de ses m
odalités d’exercice ;

l’évolution
des concepts traditionnels du droit des personnes

et des fam
illes

– notam
m

ent ceux de conjugalité, filiation et
parenté – sous l’influence de l’évolution des conceptions
culturelles et sociales ;
la place de l’autonom

ie de la volonté.

Ces questions seront analysées au travers de cas pratiques
représentatifs des problém

atiques actuelles et notam
m

ent de
toutes celles liées à la revendication à l’identité et à la liberté

sexuelle ainsi qu’au droit à la création d’un lien de filiation.
Plus particulièrem

ent, les frontières entre le droit de l’enfant
et le droit à l’enfant

seront exam
inées dans le cadre des

adoptions par des couples hom
osexuels, du recours aux

techniques de procréation m
édicalem

ent assistée ou de
gestation pour autrui.
Les questions d’identité et de liberté sexuelle seront illustrées
par 

un 
débat 

sur 
la 

reconnaissance 
par 

le 
droit 

des
m

odifications de l’état dans le chef des transsexuels tant au
plan de leur situation individuelle qu’au plan de leurs droits au
m

ariage ou à l’établissem
ent d’un lien de filiation.

A l’issue de ce m
odule, vous serez capable :

d’aborder l’articulation entre le genre et la société dans ses as-
pects juridiques,
de com

prendre l’évolution du droit face à la construction de la
différence et face aux bouleversem

ents sociaux et culturels qui af-
fectent l’organisation de l’individu et de la fam

ille au sens le plus
large du term

e,
d’appréhender l’évolution des concepts qui sont à la base de la
construction, au plan civil et pénal, du droit des personnes et des
fam

illes.

Les points forts de ce m
odule :

les cours et travaux pratiques sont donnés par des experts uni-
versitaires dont la pratique et les activités professionnelles et de
recherche répondent aux exigences de qualité de la form

ation,
les enseignants abordent une thém

atique de société im
portante

qui est celle du genre et de la différence en articulation avec le
droit,
cette thém

atique est exam
inée dans une optique pluriculturelle

évolutive correspondant au droit de l’individu à protéger sa vie
privée et fam

iliale contre toute form
e d’ingérence et de discrim

i-
nation.

*
Possibilité de suivre les cours isolés.

>
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M
od

ule 

« S
EXU

A
LITÉ ET PS

YC
H

O
LO

G
IE » 6

 EC
TS

Ce m
odule propose une m

eilleure com
préhension de la

sexualité 
dans 

sa 
triple 

dim
ension: 

sociale,
relationnelle et psychique ainsi que de ses dérives
com

portem
entales et fantasm

atiques.

M
éthodes pédagogiques :

Ce m
odule de 48 heures est organisé sous form

e de sept exposés
thém

atiques. Ces cours sont illustrés par des cas pratiques, des
m

ises en situation, …

Au cours de la form
ation, vous aborderez les thém

atiques
suivantes :
Les identités de genre, les stéréotypes et les relations intim

es, 
O

livier KLEIN
, Laurent LICATA, Assaad AZZI, Annalisa CASIN

I, 
Sophie LAM

BERT
Ce m

odule développera un point de vue psychosocial sur les
questions du genre et de la sexualité, corrélant les processus
psychologiques 

individuels 
et 

les 
dynam

iques 
sociales 

et
sociétales. 
Q

ue signifie être une fem
m

e ou un hom
m

e, être
hétérosexuel(le) ou hom

osexuel(le) dans notre société ? 
Q

uels sont les enjeux de ces définitions identitaires ? Les diffé-
rences psychologiques entre hom

m
es et fem

m
es sont-elles 

innées ou acquises ? 
Com

m
ent les com

portem
ents am

oureux et sexuels sont-ils 
influencés par les rôles socialem

ent assignés aux hom
m

es et
aux fem

m
es ?

D
ynam

ique sexuelle,Alex LEFEBVRE
La com

posante sexuelle im
prègne l’ensem

ble de la vie psychique et
relationnelle de l’individu, principalem

ent dans le développem
ent

de son identité, de sa vie affective et am
oureuse et de ses crises

existentielles.
Cet enseignem

ent aborde les
fondem

ents et le développem
ent

de la sexualité au sein de la vie fantasm
atique et pulsionnelle, de

la construction de la pensée et des m
odalités relationnelles qui

organisent la vie psychique de tout un chacun.

Introduction à la question du désir à partir des repères de
la psychanalyse,Philippe FO

U
CH

ET.
A partir de la psychologie clinique et de la psychopathologie de la
vie quotidienne, nous tenterons d’approcher les im

passes du
désir, 

les 
aléas 

de 
la 

jouissance 
et 

la 
form

ation 
du

sym
ptôm

e
dans ce qu’ils ont de spécifiquem

ent hum
ain – c’est-à-

dire dans leurs rapports avec la dim
ension sociale et relationnelle.

Il s’agira de prendre en com
pte les effets, sur le corps, de son

im
m

ersion dans l’espace de la culture, du social, des structures
sym

boliques et plus généralem
ent du langage.

S
exualité: quels enjeux dans le couple ?

Véronique W
EN

D
ERICKX

Au cœ
ur de la vie de couple, la sexualité, déjà teintée des

expériences et héritages fam
iliaux individuels, sera influencée par

des croyances, valeurs et règles du couple.
Elle questionnera plusieurs dim

ensions
telles que : l'expression

des ém
otions, la distribution du pouvoir, les frontières, les

territoires d'intim
ité, le rapport à la parentalité, la spécificité du

couple et son rapport à la norm
e sociale...

Consultation en sexologie : au-delà de la dem
ande,

Estelle CO
CLET

Q
ui consulte en sexologie et pourquoi ? 

Q
uelles sont les interférences entre la m

otivation, le sym
p-

tôm
e et l’objectif du patient ?

Q
uels sont les outils thérapeutiques face aux difficultés

sexuelles courantes ?

P
sychopathologie de la sexualité, 

Pierre CO
LLART et Yves D

EPAU
W

La psychopathologie de la sexualité se retrouve au niveau des
dysfonctions sexuelles, des paraphilies et des troubles de
l'identité sexuelle . Ces trois cham

ps de la pathologie seront
abordés sur base des théories et hypothèses psychodynam

iques,
systém

iques, com
portem

entales, sociales et biom
édicales.  Les

objectifs 
sont 

d’une 
part 

; 
 

une 
m

eilleure 
com

préhension
pluridisciplinaire et intégrative des troubles de la sexualité et
d’autre part le développem

ent de stratégies thérapeutiques
spécifiques.

Les com
portem

ents infractionnels à caractères sexuels, 
Isabelle D

EBRU
YN

E
L’objectif est de fam

iliariser les étudiants aux différentes facettes du
phénom

ène de la délinquance sexuelle
(statistiques, typologies,

point 
de 

vue 
légal, 

vécu 
carcéral, 

diagnostics 
et 

chem
ins

thérapeutiques...). L’accent sera m
is sur l’hétérogénéité des auteurs

d’infractions 
à 

caractère 
sexuel 

et 
sur 

l’évaluation 
clinique

pluridisciplinaire.

A
 l'issue de ce m

odule, vous serez capable de:
développer des grilles de lecture de différentes situations
im

pliquant des enjeux psychologiques et psychosociologiques liés
à la sexualité hum

aine ;
m

ieux com
prendre et de m

ieux utiliser ces grilles de lecture.

Les points forts de ce m
odule sont :

une analyse plurielle, développée à partir de différents
cham

ps et écoles de la psychologie;
une équipe de form

ateurs
com

posée d'enseignants cher-
cheurs universitaires ainsi que de praticiens chevronnés;
une pédagogie centrée sur des vignettes cliniques et des analyses
pratiques.

>
Coordination : Alex LEFÈBVR
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M
od

ule
« S

A
N

TE PU
B

LIQ
U

E » 6
 EC

TS

>

Pourquoi les fem
m

es sont-elles plus souvent m
alades

et les hom
m

es m
eurent-ils plus tôt ? 

M
algré des progrès indéniables d'égalité entre sexes,

notre société pluriculturelle connaît toujours une
division sexuelle im

portante de la société et du m
onde

du travail dans le dom
aine de la santé.

Sexualité et société ? U
ne articulation en perpétuelle

évolution. 

M
éthodes pédagogiques :

Ce m
odule de 56 heures est réalisé sous form

e d’exposés et de
travaux pratiques d’une durée de 2 ou de 3 heures, en horaire
décalé 

ou 
de 

jour, 
com

prenant 
égalem

ent 
des 

travaux
personnels.

A
u 

cours 
de 

cette 
form

ation, 
vous 

aborderez 
les

thém
atiques suivantes :

D
’une logique de santé publique à une logique com

m
unau-

taire , Andrée PO
Q

U
ET

Ce sém
inaire abordera la m

ise en place des
politiques de

santé, le rôle des agents de prem
ières lignes , la logique de

réseaux et d’intersectorialité, la participation : le contrôle social
est abordé dans une dim

ension de santé publique.

La santé au travail : approche générale, M
ichel SYLIN

 et
Christophe D

E BRO
U

W
ER

Le travail constitue une dim
ension essentielle du genre et de la

sexualité. Seront abordés ici différentes facettes : l’égalité des

chances, la violence au travail, le harcèlem
ent, le stress,

m
ais aussi les m

écanism
es de protection de la travailleuse

enceinte, l’aptitude au travail face aux problèm
es de sélection,

les assurances-loi,…
 

La santé au travail: des inégalités non reconnues, *
Laurent VO

G
EL

L'analyse de genre perm
et de m

ieux com
prendre la santé au

travail des fem
m

es . D
'une part, la division sexuelle du travail

rém
unéré im

plique une répartition différente des expositions
à des facteurs de risque entre hom

m
es et fem

m
es . D

'autre
part, l'articulation entre le travail rém

unéré et le travail non
rém

unéré com
porte égalem

ent une dim
ension spécifique en

santé au travail. Au-delà des conditions de travail différenciées
sexuellem

ent, il convient aussi de tenir com
pte des conditions

d'em
ploi et d'une analyse de genre des différentes dim

ensions
de la précarité.

V
ie affective relationnelle et sexuelle dans le cadre du han-

dicap physique, du handicap m
ental et du vieillissem

ent ,*
M

ichel M
ERCIER

Ce cours envisagera les problém
atiques de prom

otion de la
santé 

affective, 
relationnelle 

et 
sexuelle 

pour 
des

personnes vulnérables . Les personnes handicapées physiques
sont tributaires de déficiences sensorielles ou m

otrices qui ont
un 

im
pact 

sur 
l’épanouissem

ent 
sexuel. 

Les 
personnes

déficientes m
entales sont tributaires de dyschrom

ies entre le
développem

ent affectif et le développem
ent cognitif ce qui

nécessite des ajustem
ents.

Les personnes vieillissantes peuvent cum
uler les troubles

observés dans le cham
p du handicap physique et du handicap

m
ental. 

Ces 
trois 

populations 
sont 

confrontées 
à 

des
problém

atiques d’identité psychologique notam
m

ent dues à
l’acceptation des vulnérabilités et aux représentations sociales
qu’elles engendrent.
L’approche sera résolum

ent psychologique et psychosociale,

dans une perspective de prom
otion de la santé affective,

relationnelle et sexuelle, y com
pris les aspects éducatifs.

Fem
m

es et santé publique : quelles évolutions dans les
pays du M

aghreb et les P
ED

 ?
Sam

ia H
AM

M
AD

I *
Les caractéristiques socioculturelles de la fem

m
e au M

aghreb et
en PED

 peuvent expliquer des situations sanitaires paradoxales.
L’évolution socio-économ

ique aurait un im
pact en santé

publique.
Ce cours traitera différentes thém

atiques telles que l’accès aux
soins, la santé reproductive, la violence, les drogues et le Sida.

Conduites à risques, jeunes et genre. 
Christelle SEN

TERRE et D
am

ien FAVRESSE
Les conduites à risque chez les jeunes telles que l’abus
d’alcool, l’excès de vitesse , la pratique d’un sport extrêm

e,
les actes d’agression physique, les tentatives de suicide

sont
différentes selon le genre.  Elles peuvent se définir com

m
e

« l’exposition du jeune à une probabilité non négligeable de
se blesser ou de m

ourir, de léser son avenir personnel ou de
m

ettre sa santé en péril »
(Le Breton, 2003). 

A
 l’issue de ce m

odule, vous serez capable
d’aborder avec des outils solides l’articulation entre le genre et
la société dans ses aspects com

m
unautaires et de travail, dans

une dim
ension pluriculturelle.

Les points forts de ce m
odule :

les cours et travaux pratiques sont donnés par des experts de
niveau universitaire, dont la recherche et/ou la pratique de ter-
rain répondent aux besoins et exigences de qualité ;
la thém

atique abordée se concentre sur le genre en articulation
avec le travail et les aspects com

m
unautaires ;

ce m
odule se décline dans une dim

ension à com
pétences m

ul-
tiples et une perspective évolutive.

* Possibilité de suivre les cours isolés.

>
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Coord
ination

LES
 FO

R
M

ATEU
R

S
FO

R
M

ATIO
N

 CO
N

TIN
U

E

M
O

D
U

LE I « Sexualité et genre »

R
égine B

eauthier est licenciée en crim
inologie, docteure en

droit, professeure d’histoire du droit à l’U
LB. D

irectrice du centre de
droit com

paré et d’histoire du droit de la Faculté de droit, ses
cham

ps de recherche privilégiés sont l’histoire de la fam
ille et

l’histoire judiciaire. Elle participe actuellem
ent à un projet de

recherche pluridisciplinaire en histoire des sexualités.

Valérie P
iette

: historienne, chargée de cours à l'U
LB,

elle enseigne l'histoire contem
poraine et l'histoire du

genre. Elle est spécialisée en histoire des fem
m

es et en
histoire du genre.

M
O

D
U

LE II « Sexologie m
édicale » - Année I

Fabrice Jurysta
est Psychiatre-Sexologue Clinicien à

l’U
LB

-H
ôpital 

Erasm
e, 

Résident 
de 

l’unité
psychosom

atique et du Laboratoire de Som
m

eil du
Service de Psychiatrie de l’hôpital Erasm

e.

Sylvain M
euris

est M
édecin-G

ynécologue, D
oyen de

la Faculté de M
édecine de l’U

LB et D
irecteur de

Laboratoire 
de 

Recherches 
Expérim

entales
d’H

orm
onologie à l’U

LB-H
ôpital Erasm

e.

M
O

D
U

LE III « Sexualité et droit »

N
icole G

A
LLU

S
, Avocate spécialiste en droit de la fam

ille,
assistante à l’ULB, chercheuse associée au Centre de droit
privé (unité de droit fam

ilial) de l’ULB, et professeur à la
HELB. Sa pratique et ses travaux de recherche portent plus

particulièrem
ent sur l’organisation de la fam

ille au regard de l’évolution
sociale et culturelle des concepts de non discrim

ination, sur l’évolution
du concept de filiation et sur les rôles respectifs de ses com

posantes
biologiques 

et 
affectives, 

ainsi 
que 

sur 
la 

bioéthique, 
tout

particulièrem
ent en relation avec le droit de la filiation.

M
O

D
U

LE IV« Sexualité et Psychologie »

M
ichel S

YLIN
, Professeur à l’U

LB. Ses enseignem
ents

portent 
d’une 

part 
sur 

la 
Psychologie 

des
organisations, d’autre part sur la Form

ation des
adultes. Il développe une analyse de la norm

alisation
des rapports sociaux dans les organisations; la perspective
culturelle y tient une place centrale. U

ne partie de ses travaux de
recherche actuels concerne notam

m
ent l’évaluation et la gestion

de la qualité dans les institutions. 

Alex LEFEB
V

R
E, D

octeur en Psychologie, Professeur
de Psychologie clinique et de Psychopathologie à
l’U

LB, D
irecteur du service de Psychologie Clinique et

D
ifférentielle – U

LB, Chargé de cours à l’U
niversité de

M
ons-H

ainaut.

M
O

D
U

LE V « Santé publique »

Christophe D
E B

R
O

U
W

ER
est professeur à l’U

LB et
m

édecin du travail.
Ses enseignem

ents portent notam
m

ent sur les aspects
santé du bien-être au travail. Plus particulièrem

ent, à
partir d’une solide expérience de terrain, il s’intéresse aux
interactions entre les travailleurs, leur activité professionnelle, la
ligne hiérarchique, en regard aux différents aspects de la santé
dans l’entreprise.
Actuellem

ent, il préside le Conseil supérieur de Prévention et de
Protection au travail, instance fédérale d’avis des partenaires
sociaux.
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U N I V E R S I T É  L I B R E  D E  B R U X E L L E S ,  U N I V E R S I T É  D ’ E U R O P E

Vous êtes uniq
ue ? 

N
os form

ations le sont aussi !
Pour d

écouvrir nos form
ations, 

n’h
ésitez p

as à consulter 
notre site :
h

ttp
://form

cont.ulb.ac.b
e

Pour vous accueillir et vous 
inform

er…

C
écile S

ztalb
erg, D

irecteur
M

atth
ieu S

ch
m

it, Coord
inateur

S
ervice d

e Form
ation continue 

U
LB

Tél. 0
2
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M
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ad
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e
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