
NOTIONS ET CONTENUS COMPÃ�TENCES EXIGIBLES
Prendre en charge de faÃ§on conjointe et responsable sa vie sexuelle

â�  La connaissance de plus en plus prÃ©cise des hormones naturelles
contrÃ´lant les fonctions de reproduction humaine a permis progressivement
la mise au point de molÃ©cules de synthÃ¨se qui permettent une maÃ®trise
de la procrÃ©ation de plus en plus adaptÃ©e, avec de moins en moins
d'effets secondaires.
â�  Ces molÃ©cules de synthÃ¨se sont utilisÃ©es dans :
- la contraception rÃ©guliÃ¨re, ( la pilule ) ;
- la contraception d'urgence ;
- l'IVG mÃ©dicamenteuse.
â�  Elles sont Ã©galement utilisÃ©es dans les techniques de procrÃ©ation
mÃ©dicalement assistÃ©e (PMA) qui permettent ou facilitent la
fÃ©condation et/ou la gestation dans les cas de stÃ©rilitÃ© ou
d'infertilitÃ©.
â�  Les IST, causes de stÃ©rilitÃ©, et leur propagation au sein de la
population peuvent Ãªtre Ã©vitÃ©es par des comportements individuels
adaptÃ©s.

â�  Replacer dans le temps et dans la sociÃ©tÃ©
la chronologie de l'apparition des mÃ©thodes de
rÃ©gulation des naissances.
â�  Identifier les modes d'action des molÃ©cules
de synthÃ¨se et les expliquer par les
mÃ©canismes biologiques sur lesquels ils se
fondent.
â�  Expliquer les pratiques mÃ©dicales
chimiques mises en Å�uvre en cas dedÃ©ficience
de la fertilitÃ© du couple.
â�  Relier les conseils d'hygiÃ¨ne, de
dÃ©pistage, de vaccination et d'utilisation du
prÃ©servatif aux modes de contamination et de
propagation des IST.
â�  Discuter les limites des mÃ©thodes de
maÃ®trise de la procrÃ©ation en s'appuyant sur
la lÃ©gislation, l'Ã©thique et l'Ã©tat des
connaissances mÃ©dicales.

ACQUIS DU COLLEGE
â�  Reproduction sexuÃ©e, fÃ©condation, nidation, cellules reproductrices
(spermatozoÃ¯des, ovules), organes reproducteurs, caractÃ¨res sexuels
secondaires, origine hormonale et caractÃ©ristiques de la pubertÃ©,
rÃ¨gles, mÃ©nopause, rapport sexuel, embryon, hormones ovariennes
(Å�strogÃ¨nes, progestÃ©rone), organe cible, maÃ®trise de la reproduction
: contraception (chimique ou mÃ©canique), contragestion, interruption de
grossesse, effet abortif, PMA.
LIMITES
â�  Seuls les mÃ©canismes rÃ©gulateurs permettant de comprendre les
phÃ©nomÃ¨nes molÃ©culaires des actions contraceptives sont Ã 
connaÃ®tre.
â�  Les mÃ©canismes cellulaires d'action des molÃ©cules hormonales ne
sont pas au programme.
â�  Il ne s'agit pas de prendre en compte toutes les causes de stÃ©rilitÃ© ni
toutes les techniques de procrÃ©ation mÃ©dicalement assistÃ©e mais de
montrer que leurs principes reposent sur des connaissances scientifiques.
â�  Le cadre Ã©thique doit Ãªtre discutÃ©.
â�  L'Ã©tude exhaustive des IST et de leurs agents infectieux n'est pas
l'objectif du programme.
â�  Le volet Ã©ducation Ã  la santÃ© doit Ãªtre dÃ©veloppÃ©.

Devenir homme ou femme

â�  La mise en place des structures et de la fonctionnalitÃ© des appareils
sexuels se rÃ©alise sur une longue pÃ©riode qui va de la fÃ©condation Ã  la
pubertÃ©, en passant par le dÃ©veloppement embryonnaire et fÅ�tal.
ACQUIS DU COLLEGE
Chromosomes sexuels, gÃ¨ne, caractÃ¨res hÃ©rÃ©ditaires, organes
reproducteurs, caractÃ¨res sexuels secondaires, pubertÃ©, embryon.
LIMITES
â�  On Ã©tudie les trois Ã©tapes de la diffÃ©renciation mais :
le lien entre sexe gÃ©nÃ©tique et sexe phÃ©notypique s'appuie sur des
donnÃ©es mÃ©dicales et non expÃ©rimentales ;
â�  on n'entre pas dans dÃ©tail des mÃ©canismes montrant l'influence du
sexe gÃ©nÃ©tique sur le sexe phÃ©notypique (gÃ¨ne SRY, protÃ©ine TDF).

â�  CaractÃ©riser Ã  partir de diffÃ©rentes
informations et Ã  diffÃ©rentes Ã©chelles un
individu de sexe masculin ou de sexe fÃ©minin.
â�  Expliquer, Ã  partir de donnÃ©es
mÃ©dicales, les Ã©tapes de diffÃ©renciation de
l'appareil sexuel au cours du dÃ©veloppement
embryonnaire.
â�  DiffÃ©rencier, Ã  partir de la confrontation
de donnÃ©es biologiques et de reprÃ©sentations
sociales ce qui relÃ¨ve :
- de l'identitÃ© sexuelle, des rÃ´les en tant
qu'individus sexuÃ©s et de leurs stÃ©rÃ©otypes
dans la sociÃ©tÃ©, qui relÃ¨vent de l'espace
social ;
- de l'orientation sexuelle qui relÃ¨ve de
l'intimitÃ© des personnes.

Vivre sa sexualitÃ©
â�  Le comportement sexuel chez les mammifÃ¨res est contrÃ´lÃ©, entre
autres, par les hormones et le systÃ¨me de rÃ©compense.
â�  Au cours de l'Ã©volution, l'influence hormonale dans le contrÃ´le du
comportement de reproduction diminue, et corrÃ©lativement le systÃ¨me de
rÃ©compense devient prÃ©pondÃ©rant dans la sexualitÃ© de l'Homme et
plus gÃ©nÃ©ralement des primates hominoÃ¯des.
â�  Les facteurs affectifs et cognitifs, et surtout le contexte culturel, ont une
influence majeure sur le comportement sexuel humain.

â�  Etablir l'influence des hormones sur le
comportement sexuel des mammifÃ¨res.
â�  Identifier les structures cÃ©rÃ©brales qui
participent aux processus de rÃ©compense Ã 
partir de donnÃ©es mÃ©dicales et
expÃ©rimentales.



ACQUIS DU COLLEGE : systÃ¨me nerveux, centres nerveux.
LIMITES : on s'en tiendra Ã  une approche descriptive du dÃ©terminisme
hormonal du comportement sexuel et de l'intervention du systÃ¨me de
rÃ©compense, sans explication Ã  l'Ã©chelle cellulaire ou molÃ©culaire.


