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LES PRINCIPES DIRECTEURS

Ce guide que nous proposons en matière d’éducation à la
sexualité s’inscrit dans une volonté de continuité conforme
aux principes universels de l’éducation qui consistent à
écouter, informer, orienter, soutenir et témoigner.

Ce travail du groupe du Cifres 1 équipe de Formation de
recherche et d’intervention sur la sexualité, propose un
document de base pouvant aider chaque intervenant ou
groupe d’intervenants à améliorer les fondements de son
action en lui apportant le fruit de sa propre expérience. Ce
guide doit donc être considéré comme un document de travail
pouvant déboucher au fil des années sur des orientations
diverses. Il est conçu pour affiner le travail d’analyse, de
réflexion et d’action de chacun en vue d’une mise en commun
ordonnée des principes et des pratiques diverses en éducation
sexuelle à travers le monde. Il n’est donc pas conçu pour servir
de modèle universel intangible.

Introduction

1. Centre international de formation et de recherche en sexualité,
10, rue des Arts, 31000 Toulouse
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LES PARTENAIRES SOCIAUX

Ce guide d’éducation sexuelle est pensé dans un esprit de
partenariat. Il s’agit non pas de confondre le rôle d’éducateur
avec celui de parent, de thérapeute sexuel, de psychologue, de
travailleur social ou de médecin, mais de créer un rôle revalo-
risé d’éducation et de conseil en matière de sexualité, comme
cela est suggéré par l’OMS 2.

L’engagement de tous, comme dans tout système d’éduca-
tion, est la condition sine qua non pour que l’éducation
sexuelle ne soit pas une pure intention, mais devienne une
réelle volonté de l’ensemble de l’équipe éducative de faire
évoluer la réflexion de tous vers une intégration harmonieuse
de la sexualité dans la vie des personnes handicapées. 

LA PLACE DE L’ÉDUCATION SEXUELLE
DANS LA FORMATION GLOBALE DE L’INDIVIDU

Toute approche de la sexualité dans l’éducation spécialisée
doit avant tout situer sa place dans le projet général de forma-
tion et d’éducation de l’institution Ce guide ne s’oppose pas
aux autres domaines prévus dans le projet éducatif global. Il se
veut complémentaire des multiples apports offerts aux
personnes handicapées. La sexualité joue un rôle fondamental
dans le développement de tout être humain ; il est donc in-
dispensable qu’elle ait une place dans l’écoute, l’information,
l’orientation et le soutien des personnes handicapées. La prise
en compte de la sexualité renforce le projet de vie personnel,
soutient le développement de la personnalité, accompagne les
personnes handicapées dans leur adaptation à la société. La
sexualité, dimension de la vie sociale placée au centre de la
relation à l’autre, est une clef de l’éducation et de la vie

10 Guide d’éducation sexuelle : la personne handicapée mentale

2. L’Éducation à l’école pour la prévention du sida et des MST, publ. OMS
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relationnelle épanouie. L’accès à l’éducation sexuelle est un
droit universel et, même si le jeune handicapé ne peut
défendre ce droit, nous nous devons de le faire pour lui,
comme nous le faisons pour toutes les autres dimensions de sa
vie.

Ce guide présente une approche de « santé » sexuelle qui a
pour but de promouvoir l’équilibre sexuel propre de la per-
sonne en adéquation avec son milieu.

UNE APPROCHE GLOBALE DE L’ÉDUCATION SEXUELLE

Elle est fondée sur une vision globale de l’homme. Une
approche globale de l’éducation sexuelle doit préciser ses fon-
dements, qui seuls peuvent entraîner une mise en pratique
éclairée. L’ensemble des questions de la figure 1 doit être pré-
cisé pour que l’approche éducative offre une certaine
cohérence et une chance de réussite. 

Figure 1
Approche générale de l’éducation sexuelle
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Avant de proposer des moyens pratiques, il faut avoir pris
tout le temps nécessaire pour comprendre de quelle pratique il
s’agit. Même si ce constat peut sembler évident, nous avons
observé que partout dans le monde, rares sont les expériences
d’éducation sexuelle qui prennent véritablement le temps de
définir de quelle sexualité il est question. Dans beaucoup de
projets, la sexualité est réduite à une conception axée sur la
génitalité et la prévention. Cette réduction des dimensions de
la sexualité est donc fondée sur l’absence de postulats
théoriques ou sur des postulats insuffisants, et débouche sur
des pratiques éducatives limitées et inefficaces. 

Souvent les personnes chargées d’un projet d’éducation
sexuelle se demandent à qui elles doivent s’adresser avant de
tenter de définir la sexualité humaine. Sans une idée claire de
ce qu’est la sexualité humaine, il en est qui privilégieront
certains handicapés et pas d’autres. Il en va de même pour le
contenu qui est souvent réduit au biologique et à la préven-
tion, et pour le temps alloué à l’éducation sexuelle, réduit à sa
plus simple expression, soit à quelques heures. À notre avis, il
est plus important de s’interroger sur la conception de la
sexualité sur laquelle repose l’éducation sexuelle, sur la vision
du développement de la sexualité, sur les objectifs généraux et
secondaires adaptés, sur la pédagogie spécifique exigée par le
dialogue à ce propos, avant de répondre à des questions
pratiques telles que le contenu ou le temps accordé à cette
éducation. En effet, il est évident que des réponses différentes
à ces questions de fond entraînent une mise en pratique spéci-
fique. Si la sexualité joue un rôle prédominant dans la vie de
tout être, il est logique que l’éducation sexuelle s’adresse à
tous, avec un contenu respectant à la fois la multiplicité des
dimensions de la sexualité, et la complexité de son développe-
ment, proposant des objectifs respectant ces dimensions et
élaborant une pédagogie spécifique, tout en se donnant le
temps nécessaire pour intégrer la sexualité à chaque moment
de la vie.

12 Guide d’éducation sexuelle : la personne handicapée mentale
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Toute action est basée sur des principes. Que ces principes
soient plus ou moins avoués, explicités ou conscients, ils exis-
tent. Quatre questions fondent tout projet d’éducation sexuelle : 
1. Qu’est-ce que la sexualité ?
2. Comment s’apprend-elle ?
3. Sur quels objectifs doit reposer cette éducation ?
4. Quelles sont les modalités d’accompagnement ?

Ces quatre questions s’imbriquent les unes dans les autres
et la mise en pratique prend appui sur ces quatre piliers.

D’une certaine conception de la sexualité découle une cer-
taine vision des mécanismes d’apprentissage. Cette définition
de la sexualité et ce regard sur les modes de développement de
la sexualité, tout au long de la vie, permettent de réfléchir au
mode d’intervention en éducation sexuelle. Une pédagogie
spécifique devra tenir compte de ce caractère particulier de
l’enseignement de la sexualité par rapport à d’autres matières.
À partir de cette réflexion approfondie, des objectifs généraux
et secondaires cohérents doivent être définis. 

La figure 2 fait ressortir les quatre questions que toute
équipe éducative doit se poser avant d’élaborer une mise en
pratique. Notre équipe a longuement réfléchi à ces quatre
fondements et en présente ici tout d’abord l’approche
théorique puis leur possible mise en œuvre. Nous souhaitons
partager cette réflexion sur l’éducation sexuelle avec tous les
intervenants potentiels sur ce sujet.

Les fondements
de l’éducation sexuelle
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La figure 2 fait ressortir les quatre questions que toute
équipe éducative doit se poser avant d’élaborer une mise en
pratique. Notre équipe a longuement réfléchi à ces quatre
fondements et en présente ici tout d’abord l’approche
théorique puis leur possible mise en œuvre. Nous souhaitons
partager cette réflexion sur l’éducation sexuelle avec tous les
intervenants potentiels sur ce sujet.
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DÉFINITION DE LA SEXUALITÉ HUMAINE

L’approche historique est l’un des premiers éléments qui
peut éclairer notre recherche pour mieux comprendre le rôle
joué par la sexualité chez l’être humain. Etudier les histoires de
la sexualité, des conceptions amoureuses, de l’homosexualité, de
la répression sexuelle, des religions, par exemple, nous permet de
prendre du recul par rapport à notre propre façon de penser, de
sentir et d’agir notre sexualité, et peut-être de mieux
comprendre, entendre, aider, respecter les autres dans leur his-
toire sexuelle. Pourquoi les gens, à une certaine époque, pen-
saient-ils, ressentaient-ils et vivaient-ils la sexualité de telle ou
telle façon ? Pourquoi, moi, nous, vivons-nous, jugeons-nous
leur façon de penser leur sexualité à leur époque ? Comment
réagissons-nous devant elle ? L’histoire des sexualités permet de
comprendre l’évolution des idées sur ce sujet, de la relativiser et
donc de poursuivre la réflexion sur le sens qui lui est donné.
L’esprit de continuité dans la recherche met en évidence la
nécessité du doute dans la réflexion scientifique comme agent
indispensable à l’élaboration de tout nouvel objet d’étude.

Un autre élément, qui permettrait de prendre un recul
peut-être encore plus grand, serait une approche anthropolo-

14 Guide d’éducation sexuelle : la personne handicapée mentale

Figure 2

Les fondements de l’éducation sexuelle

03 Chap. 01 Les fondements  3/05/11  16:01  Page 14



DÉFINITION DE LA SEXUALITÉ HUMAINE

L’approche historique est l’un des premiers éléments qui
peut éclairer notre recherche pour mieux comprendre le rôle
joué par la sexualité chez l’être humain. Etudier les histoires de
la sexualité, des conceptions amoureuses, de l’homosexualité, de
la répression sexuelle, des religions, par exemple, nous permet de
prendre du recul par rapport à notre propre façon de penser, de
sentir et d’agir notre sexualité, et peut-être de mieux
comprendre, entendre, aider, respecter les autres dans leur his-
toire sexuelle. Pourquoi les gens, à une certaine époque, pen-
saient-ils, ressentaient-ils et vivaient-ils la sexualité de telle ou
telle façon ? Pourquoi, moi, nous, vivons-nous, jugeons-nous
leur façon de penser leur sexualité à leur époque ? Comment
réagissons-nous devant elle ? L’histoire des sexualités permet de
comprendre l’évolution des idées sur ce sujet, de la relativiser et
donc de poursuivre la réflexion sur le sens qui lui est donné.
L’esprit de continuité dans la recherche met en évidence la
nécessité du doute dans la réflexion scientifique comme agent
indispensable à l’élaboration de tout nouvel objet d’étude.

Un autre élément, qui permettrait de prendre un recul
peut-être encore plus grand, serait une approche anthropolo-

14 Guide d’éducation sexuelle : la personne handicapée mentale

Figure 2

Les fondements de l’éducation sexuelle

03 Chap. 01 Les fondements  3/05/11  16:01  Page 14



DÉFINITION DE LA SEXUALITÉ HUMAINE

L’approche historique est l’un des premiers éléments qui
peut éclairer notre recherche pour mieux comprendre le rôle
joué par la sexualité chez l’être humain. Etudier les histoires de
la sexualité, des conceptions amoureuses, de l’homosexualité, de
la répression sexuelle, des religions, par exemple, nous permet de
prendre du recul par rapport à notre propre façon de penser, de
sentir et d’agir notre sexualité, et peut-être de mieux
comprendre, entendre, aider, respecter les autres dans leur his-
toire sexuelle. Pourquoi les gens, à une certaine époque, pen-
saient-ils, ressentaient-ils et vivaient-ils la sexualité de telle ou
telle façon ? Pourquoi, moi, nous, vivons-nous, jugeons-nous
leur façon de penser leur sexualité à leur époque ? Comment
réagissons-nous devant elle ? L’histoire des sexualités permet de
comprendre l’évolution des idées sur ce sujet, de la relativiser et
donc de poursuivre la réflexion sur le sens qui lui est donné.
L’esprit de continuité dans la recherche met en évidence la
nécessité du doute dans la réflexion scientifique comme agent
indispensable à l’élaboration de tout nouvel objet d’étude.

Un autre élément, qui permettrait de prendre un recul
peut-être encore plus grand, serait une approche anthropolo-

14 Guide d’éducation sexuelle : la personne handicapée mentale

Figure 2

Les fondements de l’éducation sexuelle

03 Chap. 01 Les fondements  3/05/11  16:01  Page 14



DÉFINITION DE LA SEXUALITÉ HUMAINE

L’approche historique est l’un des premiers éléments qui
peut éclairer notre recherche pour mieux comprendre le rôle
joué par la sexualité chez l’être humain. Etudier les histoires de
la sexualité, des conceptions amoureuses, de l’homosexualité, de
la répression sexuelle, des religions, par exemple, nous permet de
prendre du recul par rapport à notre propre façon de penser, de
sentir et d’agir notre sexualité, et peut-être de mieux
comprendre, entendre, aider, respecter les autres dans leur his-
toire sexuelle. Pourquoi les gens, à une certaine époque, pen-
saient-ils, ressentaient-ils et vivaient-ils la sexualité de telle ou
telle façon ? Pourquoi, moi, nous, vivons-nous, jugeons-nous
leur façon de penser leur sexualité à leur époque ? Comment
réagissons-nous devant elle ? L’histoire des sexualités permet de
comprendre l’évolution des idées sur ce sujet, de la relativiser et
donc de poursuivre la réflexion sur le sens qui lui est donné.
L’esprit de continuité dans la recherche met en évidence la
nécessité du doute dans la réflexion scientifique comme agent
indispensable à l’élaboration de tout nouvel objet d’étude.

Un autre élément, qui permettrait de prendre un recul
peut-être encore plus grand, serait une approche anthropolo-

14 Guide d’éducation sexuelle : la personne handicapée mentale

Figure 2

Les fondements de l’éducation sexuelle

03 Chap. 01 Les fondements  3/05/11  16:01  Page 14



gique. Notre conception de la sexualité doit être confrontée à
un vécu sexuel totalement différent de nos propres racines
culturelles. Le nombre considérable d’exemples tirés d’autres
cultures illustre la variété de comportements et d’attitudes
sexuelles des hommes et des femmes. Ils peuvent nous
apprendre à être plus compréhensifs envers nos propres cou-
tumes, et donc plus ouverts aux changements. Il nous a paru
nécessaire que l’étude des mœurs et des coutumes sexuelles
fasse partie intégrante d’une réflexion sur la sexualité humaine.
La distance acquise par l’étude transculturelle, associée à celle
apportée par l’étude de l’histoire, donne à la sexologie une
ouverture sur la complexité de l’homme. 

Nous ne pouvons négliger, dans notre recherche de défini-
tion de la sexualité, une réflexion sur le fonctionnement de
notre corps sexué. L’étude de la biologie sexuelle humaine est
nécessaire pour ne plus perpétuer les nombreux mythes que
nous avons semés, ou semons, sur l’anatomie et la physiologie
des rapports sexuels. Mieux étudier les effets des grandes
étapes du développement biologique sur notre psychisme
(puberté, grossesse, ménopause, maladie, vieillissement) est
indispensable dans une approche globale de la sexualité. Les
trois dimensions, historique, anthropologique et biologique,
sont complémentaires et essentielles à une approche plus fine
de la sexualité humaine. 

La compréhension de la sexualité participe aussi d’une
approche psychologique sur le développement de l’identité
sexuelle, des rôles sexuels et de l’orientation hétérosexuelle,
bisexuelle ou homosexuelle. Existe-t-il les mêmes étapes dans le
développement psychologique de toute personne ? L’enfance
est-elle aussi déterminante pour notre devenir sexuel que l’on a
pu le croire ? Comment critiquer les systèmes thérapeutiques
proposant de l’aide sexologique ? Quel est le rôle de la sexualité
dans le développement de la personnalité ? Notre façon de
penser l’éducation sexuelle est déterminée par les réponses à ces
questions. Les psychologues contemporains ont bien avancé
depuis Freud 1 sur ces points, mais ils demeurent souvent
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méconnus. L’étude des relations entre le corps et le psychisme
dans une perspective historique et transculturelle permet
d’affiner encore plus notre vision du rôle de la sexualité chez
l’homme et chez la femme.

Les mécanismes sociopolitiques déterminent également
notre vie sexuelle dans le couple, dans la famille, dans l’insti-
tution, dans la société et dans notre culture. Comment la
sexualité se développe-t-elle compte tenu de toutes ces inter-
actions sociales ? Pour établir un projet d’éducation sexuelle, il
faut en tenir compte. L’éducation sexuelle se concentre trop
souvent sur l’individu à éduquer sans considérer la nécessité
d’un changement dans l’organisation de nos institutions. En
conséquence, les projets d’éducation sexuelle se voient très
souvent refoulés parce qu’ils sont jugés menaçants pour l’ordre
social. Le respect de l’intimité ne peut se faire par la négation
des influences sociales prédominantes chez l’être humain. Les
choix individuels sont influencés ou dictés par tout un proces-
sus social. Croire que nos choix sont le fruit d’une élaboration
personnelle libre de toute influence et qu’en conséquence, on
ne peut se permettre d’intervenir dans les décisions de chacun,
est pure illusion. 

Dans la définition de la sexualité, la dimension morale,
concernant le jugement aussi bien éthique (la légitimité) que
juridique (la légalité) et esthétique (le beau), peut être intro-
duite, par exemple, dans l’expression artistique : la peinture, la
photographie, la sculpture, le théâtre, la littérature, etc. Souve-
nons-nous du surréalisme, avec André Breton 2, cet art engagé,
provocateur, qui bousculait nos idées sur la sexualité. Les
poètes proposent au monde des questions de fond. Nous
devons prêter l’oreille à leurs chants, qui révèlent souvent ce
que nos yeux ne veulent pas voir. Le rôle de l’imaginaire, du
symbolique, est fondamental dans nos relations sexuelles. Il est
cependant fortement négligé dans les projets d’éducation
sexuelle. Comment l’image du corps de l’homme et de la
femme est-elle présentée à la personne handicapée dans sa
famille ou dans les institutions, dans les médias ? Nous retrou-

16 Guide d’éducation sexuelle : la personne handicapée mentale
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devons prêter l’oreille à leurs chants, qui révèlent souvent ce
que nos yeux ne veulent pas voir. Le rôle de l’imaginaire, du
symbolique, est fondamental dans nos relations sexuelles. Il est
cependant fortement négligé dans les projets d’éducation
sexuelle. Comment l’image du corps de l’homme et de la
femme est-elle présentée à la personne handicapée dans sa
famille ou dans les institutions, dans les médias ? Nous retrou-
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vons, dans beaucoup de sociétés, des symboles très riches repré-
sentant le corps et la relation sexuelle. La réflexion sur l’art ne
peut être exclue dans un projet d’éducation sexuelle puisqu’elle
fait partie intégrante d’une réflexion sur la sexualité.

De même, la criminologie, qui étudie les causes et les
manifestations du phénomène criminel en matière de sexua-
lité, est une application humaine de la loi et ouvre une autre
perspective sur la recherche d’un sens à la sexualité humaine.
Les lois sur l’homosexualité ont changé ; malgré tout, l’homo-
sexuel perd encore son travail. L’étude des lois dans leur
contenu et dans leur structure de légitimité est un complé-
ment important de l’éducation sexuelle ; située dans une
perspective historique, transculturelle et psychique, elle affine
notre compréhension de la sexualité. 

Le sociologue, l’anthropologue, l’historien, le biologiste, le psy-
chologue, l’artiste et le criminologue réunis peuvent nous aider à
saisir la complexité de la notion de sexualité. L’éducation sexuelle
doit s’en inspirer. 

D’autres éléments restent encore à inclure pour définir la
sexualité. Notre objectif est non pas d’avoir une définition
multidisciplinaire où l’on retrouve séparément l’apport de
chaque discipline, mais d’arriver à une vision interdiscipli-
naire, dite intégrative, c’est-à-dire une compréhension globale
du phénomène sexuel humain. Cette approche intégrative, et
pas seulement multidisciplinaire, montre la complexité de la
sexualité humaine et par le fait même se rapproche de la réalité
complexe de l’homme. 

Par exemple, à qui nous demande de parler des relations
sexuelles, nous raconterons des histoires sur nos grands-pères
et nos grands-mères, et même sur ceux qui les ont précédés,
sur les coutumes d’autres cultures ; nous parlerons de nos
propres doutes, des normes sociales, de la rencontre des corps.
Notre objectif sera de montrer la complexité de nos propres
choix et leur relativité. Nous privilégierons la notion d’auto-
nomie et de liberté. Nous n’aurons pas une approche réduc-
trice de la sexualité, axée uniquement sur le cognitif. Les
objectifs seront surtout de l’ordre du savoir-faire et du savoir-
être, et pas uniquement de l’ordre du savoir.
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Cette approche globale indique déjà qu’un contenu diffé-
rent doit être donné à l’éducation sexuelle, qui ne se limite pas
à quelque définition médicale ou biologique. Elle trace des
exigences. Toute éducation sexuelle ou toute réflexion qui
néglige les aspects indissociables bio-psycho-sociologiques de
la sexualité humaine ne permet pas de comprendre et d’agir de
façon efficace en matière d’éducation sexuelle. Toute action
ponctuelle et unidimensionnelle est vouée à l’échec. 

La sexualité apparaît ainsi comme un langage, comme une
ouverture sur le monde, comme un éveil de notre personnalité et
comme un moyen de communication de nos sentiments les plus
intimes, comme une dimension humaine des plus importantes de
la vie.

Mettre en application cette approche n’est pas de tout
repos. Dans le langage, de multiples fonctions se recoupent,
s’interrogent et s’éclairent mutuellement. Quelles fonctions
retrouvons-nous dans un langage ? Si nous prenons l’exemple
de la musique, on peut lui reconnaître une fonction physiolo-
gique (la détente), une fonction de plaisir (la plénitude), une
fonction de communication (la communion), une fonction
commerciale (le disque), une fonction politique, dans le cas
des hymnes nationaux, etc. Il en va de même de la sexualité
dans ses fonctions de reproduction, de plaisir, de communica-
tion, et dans ses fonctions commerciale ou politique. 

Quelle est la plus importante pour un langage ? C’est sans
nul doute la fonction de plaisir. Car sans plaisir la musique
demeure un bruit. Le moteur d’un langage, c’est le plaisir, car
c’est le plaisir qui donne envie de produire, d’imaginer, de
partager. 

Si nous acceptons cette finalité de la sexualité, quels se-
raient les objectifs de l’éducation sexuelle ? Pourrait-on ap-
prendre, dans une intervention de deux heures, à développer
une meilleure communication sexuelle ? Quel niveau de lan-
gage, de compréhension, d’échange, pouvons-nous espérer
pour les personnes handicapées ? 

La sexualité ainsi définie en termes de langage met en évi-
dence les limites que nous imposons trop souvent à l’éduca-
tion sexuelle. Une éducation restreinte aux notions d’ana-
tomie, de prévention, d’information et d’agression sexuelle ne
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peut rendre compte des multiples dimensions de la sexualité
humaine. 

À partir de cette réflexion, l’éducation sexuelle pourrait se
comprendre comme l’approche intégrative du langage sexuel. 

Cette première base implique une recherche cohérente
pour développer le langage indispensable à une pratique
d’éducation sexuelle. D’autres équipes suggéreront des
approches différentes ou compléteront, nuanceront, notre
approche. La richesse vient de la différence si elle donne
naissance au dialogue.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA SEXUALITÉ : UN LABYRINTHE

Avant de déterminer les objectifs et les règles pédagogiques
de l’éducation sexuelle, faisons un rappel du processus par
lequel on devient un être sexué. Tout intervenant social
connaît le processus plus ou moins complexe par lequel
l’homme acquiert sa sexualité, même s’il l’oublie lorsqu’il
élabore un projet d’éducation sexuelle.

Nous sommes tous d’accord pour dire que toute personne
est un être social. Cette vie en société modèle la façon de penser,
de sentir, de se comporter. Nous sommes le produit de multiples
influences. Nous sommes donc des êtres influençables parce que
nous sommes nés dans une famille, elle-même issue d’un milieu,
lequel est inséré dans une classe sociale provenant d’une culture
qui emprunte à d’autres cultures. Notre vécu sexuel résulte des
encouragements, des ambiguïtés, des contradictions, des
conflits, des forces en jeu dans les interrelations de l’homme
avec son milieu. Nos actions, nos émotions, nos pensées
sexuelles découlent des pressions accidentelles ou volontaires des
agents du contrôle social 3 (parents, amis, médias et responsables
de l’ordre social). Nous sommes la résultante de tout un passé.
Notre action, en tant qu’éducateur, ne se situe qu’à un moment
du processus de sexualisation. Cela ne veut pas dire qu’il ne
jouera pas un rôle déterminant ou significatif. 

Les fondements de l’éducation sexuelle 19

3. La notion de contrôle social en sociologie renvoie autant au
tremplin qu’au frein que peuvent être nos proches dans l’élaboration
et la réalisation de nos projets.
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nous sommes nés dans une famille, elle-même issue d’un milieu,
lequel est inséré dans une classe sociale provenant d’une culture
qui emprunte à d’autres cultures. Notre vécu sexuel résulte des
encouragements, des ambiguïtés, des contradictions, des
conflits, des forces en jeu dans les interrelations de l’homme
avec son milieu. Nos actions, nos émotions, nos pensées
sexuelles découlent des pressions accidentelles ou volontaires des
agents du contrôle social 3 (parents, amis, médias et responsables
de l’ordre social). Nous sommes la résultante de tout un passé.
Notre action, en tant qu’éducateur, ne se situe qu’à un moment
du processus de sexualisation. Cela ne veut pas dire qu’il ne
jouera pas un rôle déterminant ou significatif. 
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3. La notion de contrôle social en sociologie renvoie autant au
tremplin qu’au frein que peuvent être nos proches dans l’élaboration
et la réalisation de nos projets.
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Ces déterminants, comme l’indique la figure 3, modèlent
toutes les composantes de notre vécu sexuel 4. En effet,
l’homme adulte est bien le produit de multiples influences
d’ordre cognitif (mode de pensée), affectif (réactions émotives)
et comportemental (mode actif ).

Figure 3
Déterminants des activités sexuelles

La vie sexuelle épanouie résulte du développement har-
monieux de tous ces facteurs intervenant dans notre choix et
dans le vécu des activités sexuelles. Il est donc évident que cer-
taines perturbations peuvent survenir, étant donné la variété
des perceptions psychologiques dues aux différentes structures
de personnalité, aux facteurs environnants, aux valeurs mou-
vantes de la culture, des pairs, de la famille, et à la disponibi-
lité changeante des partenaires, et de la situation sociale. 
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