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Résumé De nombreuses études révèlent la présence de déficits
cognitifs chez des patientes atteintes d’un cancer du sein.

Parmi les déficits cognitifs rapportés par les patientes, les troubles de la mémoire épisodique
sont fréquents. Les études réalisées sur ces troubles font le plus souvent référence au versant
rétrospectif, alors que le versant prospectif fait également l’objet de plaintes de la part des
patientes. Bien que la mémoire prospective (MP) soit essentielle au déroulement des activi-
tés du quotidien, comme penser à prendre ses médicaments au bon moment, seulement six
études sont actuellement publiées dans le cancer du sein. Ces études révèlent une diminution
des performances de MP mais sans que les causes et les mécanismes impliqués soient véri-
tablement précisés. Il apparaît nécessaire de mener de nouvelles études afin d’approfondir
les connaissances sur les causes et les processus déficitaires de la MP dans cette pathologie.
Ces connaissances permettront, à terme, une meilleure prise en charge des patientes et une
amélioration de leur autonomie. L’objectif de cette revue est de dresser un état de l’art sur les
troubles cognitifs rencontrés par les patientes atteintes d’un cancer du sein, avec une attention
particulière portée aux recherches menées sur les déficits de MP dans cette pathologie.

Mots clés : cancer du sein · fonctions cognitives · mémoire prospective · chimiothérapie · hormono-
thérapie

Abstract Numerous recent studies have revealed the existence of
cognitive dysfunctions in patients with non-central ner-

vous system cancer. Breast cancer is the most frequent cancer in the population, and
as such, is used as a model of non-central nervous system cancer research. Within these
cognitive dysfunctions, deficits in episodic memory are frequently reported. Research
on memory impairment has mainly focused on the retrospective side of memory, while
there is little research on the prospective side. However, prospective memory, memory
doi:10.1684/nrp.2018.0466
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for intentions, is essential for self-sufficiency and the accomplishment of daily-activities
such as thinking to take one’s medication at the right time, or thinking to post a letter,
for example. Only a few studies are currently published on this topic. They suggest the
presence of prospective memory deficit in breast cancer patients; however, the processes
involved in this deficit are not well defined. In conclusion, further studies are needed to
increase knowledge of the causes and physiological impairments of prospective memory
linked to cancer. This knowledge will significantly help to better care for patients with cog-
nitive decline. The purpose of this review is to establish an inventory of knowledge about
cognitive impairments in patients with breast cancer, with a specific focus on prospective
memory.

Key words: breast cancer · cognitive functions · prospective memory · chemotherapy · hormonal the-
rapy
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D
 epuis plusieurs années, les études s’intéressant
aux troubles cognitifs associés aux cancers non-
cérébraux de l’adulte se multiplient. De par sa

fréquence (près de 59 000 nouveaux cas de cancer du
sein en 2017 en France métropolitaine, d’après un rap-
port de Santé Publique France [1]), le cancer du sein est
couramment utilisé comme modèle dans l’étude du déclin
cognitif associé aux cancers non-cérébraux [2]. Cette revue
va donc présenter un bilan des études menées sur le déclin
cognitif dans le cancer du sein. Parmi les causes connues,
les traitements sont particulièrement mis en avant, surtout
la chimiothérapie et l’hormonothérapie. Cependant, des
études montrent également une apparition des troubles
cognitifs avant traitement, causés par différents facteurs
associés ou non au cancer. D’autre part, les études de neu-
roimagerie se multiplient afin de rendre compte des chan-
gements structuraux et fonctionnels à l’origine de ce déclin
cognitif.

Parmi les différents domaines cognitifs touchés, la
mémoire prospective (MP) ou mémoire des intentions,
essentielle au bon déroulement des activités quotidiennes,
reste encore peu étudiée. Or il est primordial de prendre
en compte la qualité de vie des patientes, afin d’améliorer
leur quotidien, leur autonomie et de favoriser leur retour à
une vie professionnelle ou sociale [3]. Le processus de la
MP et les aires cognitives impliquées dans son fonctionne-
ment vont être développés dans cette revue. Puis en dernier
lieu, nous présenterons les études menées sur la MP dans
le cancer du sein.

Le déclin cognitif dans le cancer du
sein : une origine multifactorielle

Impact de la chimiothérapie

Description des troubles cognitifs induits
par la chimiothérapie

Les recherches portant sur la neurotoxicité associée à
la chimiothérapie et les déficits cognitifs qui en résultent
sont nombreuses [4-6]. Elles ont donné naissance au terme
chemobrain ou chemofog, faisant référence au « brouillard
cognitif » dont certaines patientes se plaignent suite à
la chimiothérapie. Les domaines cognitifs les plus tou-
chés sont la mémoire, l’attention, les fonctions exécutives
et la vitesse de traitement [7]. Toutefois, une grande
variabilité des résultats est observée entre les études
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neuropsychologiques qui révèlent que 13 à 70 % des
patientes ont des déficits cognitifs [8]. Parmi les nom-
breux facteurs pouvant être à l’origine de cette variabilité,
sont particulièrement identifiés : la sensibilité des tests
neuropsychologiques utilisés et les modalités de traite-
ment par chimiothérapie (molécules utilisées, nombre de
cycles) [4].
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Les limites liées à l’évaluation
neuropsychologique

Afin d’évaluer de manière objective les déficits cognitifs
liés au cancer, les chercheurs ont recours à de nombreux
tests neuropsychologiques. Ces tests et les valeurs de seuils
pathologiques utilisés, très hétérogènes entre les études,
peuvent expliquer une telle variation de l’incidence obser-
vée [4]. Afin d’homogénéiser les méthodologies entre les
différentes études, l’International cognition and cancer task
force (ICCTF) a proposé l’utilisation d’une batterie de tests
neuropsychologiques clairement définie (le Hopkins Verbal
Learning Test-Revised [HVLT-R] pour évaluer la mémoire
épisodique ; le Trail Making Test [TMT] pour évaluer la flexi-
bilité et la vitesse de traitement ; et le Controlled Oral Word
Association Test [COWAT] pour évaluer la fluence verbale).
De plus, l’ICCTF a publié des recommandations méthodo-
logiques pour l’évaluation des troubles cognitifs liés à la
chimiothérapie pour un cancer non cérébral [8]. Notam-
ment, les critères de seuil pathologique suivants ont été
fixés : score obtenu à un test inférieur à −2,0 écart-types
de la moyenne normative ou du groupe témoin, ou scores
obtenus à au moins deux tests inférieurs à −1,5 écart-type
de la moyenne normative ou du groupe témoin [8].

En vue d’estimer et de comprendre les plaintes quo-
tidiennes des patientes, certaines études ont utilisé des
évaluations subjectives, c’est-à-dire des questionnaires aux-
quels les patientes répondent quant à leur ressenti à propos
de leur fonctionnement cognitif. Cependant, les résultats à
ces questionnaires ne sont que rarement significativement
corrélés aux résultats des tests neuropsychologiques, pro-
bablement en raison de la faible validité écologique de
ces derniers, non représentatifs des tâches quotidiennes des
patientes. Il est donc nécessaire pour les études futures
d’utiliser des évaluations objectives plus écologiques, qui
pourraient permettre de mieux déceler les déficits sub-
tils mis en avant par les évaluations subjectives. La réalité
virtuelle, qui permet la mise en scène de situations du quoti-
dien, pourrait être particulièrement adaptée pour répondre
à cet objectif [9, 10].

Les limites méthodologiques
liées au traitement par chimiothérapie

Les différents types de traitement peuvent être une
source de variabilité des résultats, y compris au sein
d’une même étude. Les molécules de chimiothérapie sont
connues pour avoir différents effets sur la cognition. Ainsi,
des études ont montré que le 5 fluorouracil et les traitements
à base d’anthracycline avaient un impact négatif plus impor-
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tant sur la cognition des patientes [11, 12]. Dans l’étude
de Collins et al. [13], plus les patientes étaient exposées à
la chimiothérapie plus leurs performances cognitives dimi-
nuaient, révélant également un effet dose-réponse entre
la chimiothérapie et les troubles cognitifs. Les traitements
par chimiothérapie sont souvent suivis d’un traitement
par hormonothérapie dans le but de potentialiser leurs
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effets et de diminuer les risques de récidive. Cependant,
l’hormonothérapie majore les effets délétères de la chimio-
thérapie sur les performances cognitives des patientes [3].
Peu d’études ont été menées jusqu’à présent sur l’impact
isolé de l’hormonothérapie. De ce fait, les effets et le degré
du déclin cognitif associé à l’hormonothérapie restent à
élucider.

Impact de l’hormonothérapie
L’hormonothérapie est proposée aux patientes atteintes

d’une tumeur avec récepteurs hormonaux positifs, représen-
tant environ 75 % des patientes [14]. Ses conséquences sur
la cognition des patientes sont donc essentielles à prendre
en compte. Les études menées jusqu’à présent révèlent
un effet délétère de l’hormonothérapie sur les fonctions
cognitives des patientes, notamment au niveau de la
mémoire [15, 16]. Dans une étude longitudinale, Ben-
der et al. [16] ont comparé les performances cognitives
de deux groupes de patientes traitées par hormonothéra-
pie, avec ou sans chimiothérapie, à celles de participantes
sans antécédents de cancer. Avant traitement, les patientes
présentaient des performances de fonctions exécutives
diminuées par rapport aux sujets témoins. Six mois après
traitement, les deux groupes de patientes présentaient une
diminution de leurs capacités de mémoire de travail et
de concentration, suivie d’une amélioration à 12 mois.
Puis, un nouveau déclin a été observé à 18 mois pour le
groupe de patientes traitées par hormonothérapie seule. Ces
résultats mettent en avant l’effet négatif à long terme de
l’hormonothérapie sur la cognition des patientes, indépen-
damment de la chimiothérapie. Une étude longitudinale
de Le Rhun et al. [17] a évalué l’impact du tamoxifène
(inhibiteur compétitif de l’œstradiol) et des inhibiteurs des
aromatases sur les fonctions cognitives des patientes avant
traitement, puis six mois et 12 mois après le début de
l’hormonothérapie. Les résultats ne montrent pas de chan-
gements significatifs des performances des patientes à six
mois et 12 mois par rapport à la condition initiale. D’autre
part, dans plusieurs études, le traitement par hormonothé-
rapie faisait suite au traitement par chimiothérapie chez
certaines patientes ; or ce facteur n’a pas été pris en compte
lors de l’analyse des résultats, ce qui limite la compré-
hension des effets délétères de l’hormonothérapie seule.
D’autres études sont donc à mener auprès de patientes
traitées par hormonothérapie seule, afin de corroborer les
résultats issus des études ayant évalué ses effets sur le long
terme [16] et de préciser les fonctions cognitives atteintes.

Du « chemobrain » au « cancerbrain »
REVUE DE NEUROPS
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L’étude de Bender et al. [16] et de nombreuses autres
soulignent l’apparition de déficits cognitifs avant traite-
ment adjuvant, démontrant que d’autres facteurs que les
traitements adjuvants sous-tendent le déclin cognitif des
patientes. En effet, 20 à 30 % des patientes atteintes d’un
cancer du sein ont des performances cognitives diminuées
avant traitement [7]. Les études avant traitement sont majo-
ritairement réalisées après chirurgie et l’anesthésie pourrait
avoir un impact négatif sur la cognition des patientes.
Parmi les autres facteurs, sont mis en avant : des variables
individuelles (âge, comorbidité, etc.) et des facteurs plus
directement liés au cancer qu’ils soient physiologiques
(inflammation, dommage à l’ADN, etc.) ou psychologiques
(stress, dépression, etc.).

Impact des facteurs individuels
Des facteurs intrinsèques aux patientes sont connus pour

avoir une influence sur la cognition, comme l’âge, la méno-
pause, la réserve cognitive, la présence de comorbidités,
l’exposition aux hormones durant la vie entière (contracep-
tion, grossesse, ménopause, etc.) et les facteurs génétiques
[18, 19]. Ces facteurs sont une importante source de varia-
bilité cognitive constatée au sein des études. L’influence de
l’âge a été particulièrement étudiée, car l’âge est lui-même
associé à une diminution des performances cognitives.
Ainsi, dans l’étude de Lange et al. [20], les patientes les plus
âgées traitées par chimiothérapie, présentaient un déclin
cognitif plus élevé dans au moins un des domaines suivants :
la mémoire épisodique (verbale et visuelle), la mémoire
de travail, la vitesse de traitement et les fonctions exécu-
tives. En effet dans cette étude, 45 % des patientes âgées
de 65 à 69 ans présentaient un déclin cognitif entre T1
(avant traitement) et T2 (après traitement), tandis que 67 %
des patientes d’au moins 75 ans présentaient un déclin
cognitif entre T1 et T2. De plus, l’âge est fréquemment asso-
cié à des comorbidités qui peuvent influencer le déclin
cognitif des patientes [19]. Dans l’étude de Mandel-
blatt et al., les patientes avec une comorbidité élevée,
principalement en présence de diabète ou de maladies
cardiovasculaires, étaient plus sujettes à développer des
troubles cognitifs [19]. D’autres facteurs, non associés à
l’âge, ont également un rôle quant à la variabilité inter-
individuelle des performances cognitives des patientes,
notamment la réserve cognitive [16]. La réserve cogni-
tive d’un individu fait référence à ses capacités, innées ou
acquises par l’éducation et le mode de vie, à optimiser
ses performances [21]. D’un point de vue neurologique,
la réserve cognitive permet de recruter le même réseau
cérébral que les sujets jeunes (s’il est âgé) ou que les
sujets sans pathologie (s’il s’agit d’un[e] patient[e]), mais
de façon accrue ou bien en recrutant un réseau différent,
sur un mode compensatoire. L’exposition aux hormones
durant la vie d’une femme a également une influence sur
ses performances cognitives. Par exemple, dans l’étude de
Bender et al. [22], les facteurs associés à une diminu-
tion de l’exposition aux estrogènes (contraception orale,
YCHOLOGIE
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hormonothérapie, ménopause, etc.) étaient associés à une
diminution de la cognition des patientes et des sujets
témoins. Enfin, la génétique est aussi connue pour influen-
cer le déclin cognitif des patientes. Plus particulièrement,
le gène de l’apolipoprotéine E (APOE) dont la fonction est
de transporter les lipides et de réguler l’inflammation, est
un facteur de risque lorsqu’il comporte l’allèle 4 [23, 24].
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Impact des facteurs associés au cancer
Le cancer en soi est associé à des facteurs qui favorisent

le déclin cognitif des patientes. Ceux-ci peuvent résulter soit
de la biologie du cancer, soit des facteurs psychologiques
associés au vécu du cancer. Les effets négatifs associés
à la biologie du cancer, aussi connus sous le nom de
« cancerbrain », recensent : le processus d’inflammation,
les dommages causés à l’ADN, les perturbations des méca-
nismes de réparation de l’ADN et le stress oxydatif [18, 19].
Le stade du cancer se différencie en fonction de l’étendue
de la tumeur (locorégionale à métastasique). L’extension
de la tumeur va donc entraîner le développement de dom-
mages liés à la biologie du cancer en dehors du périmètre
initial de la tumeur. Par conséquent, plus le stade du cancer
est avancé, plus les effets négatifs dus à sa biologie vont se
développer et plus les déficits cognitifs associés devraient
être importants [19].

Outre la biologie du cancer, le vécu du cancer est
associé à une fatigue plus importante et des troubles psy-
chologiques (anxiété, dépression, etc.), qui ont tous deux
un impact négatif sur la cognition des patientes. En effet,
l’annonce du cancer, apprendre que sa vie est menacée,
entraîne une dépression chez 20 à 27 % des patients, ainsi
que des cas de trouble de stress post-traumatique chez 3 à
22 % des patients [25]. Les études ont révélé que la fatigue,
l’anxiété et la dépression étaient fortement associées aux
plaintes cognitives des patientes [2, 26], mais peu asso-
ciées à leurs performances aux tests neuropsychologiques.
Néanmoins, les études de neuroimagerie montrent que ces
facteurs sont corrélés aux changements anatomiques et
fonctionnels observés chez les patientes [12].

Apports des études en neuroimagerie
anatomique et fonctionnelle
Les études de neuroimagerie révèlent des changements

structuraux (IRM anatomique) et fonctionnels (de repos ou
d’activation) qui pourraient expliquer le déclin cognitif des
patientes suite à la chimiothérapie.

Dans l’étude du chemofog, les IRM anatomiques
révèlent une diminution du volume de substance blanche et
de substance grise des patientes traitées par chimiothérapie,
en comparaison de patientes n’ayant pas reçu de chimiothé-
rapie ou de participantes sans antécédents de cancer [6, 7].
Ces études révèlent notamment une diminution du volume
de matière grise dans les régions frontales (de manière dif-
fuse) et dans les régions temporales, particulièrement au
niveau de l’hippocampe [27, 28]. De façon moins récur-
rente, des diminutions du volume de matière grise au niveau
du thalamus, du précuneus, du cervelet et du cortex parié-
REVUE DE NEUROPS
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tal ont également été rapportées [27, 28]. Ces aires sont
spécifiquement impliquées dans les fonctions exécutives et
les processus mnésiques. En ce sens, les études révèlent
des corrélations entre ces changements structuraux et les
performances cognitives des patientes, notamment dans le
domaine de la mémoire [7, 27]. L’étude de Bergouignan et
al. [29] a montré que des patientes traitées pour un cancer
Article de synthèse

du sein présentaient une diminution du volume hippocam-
pique postérieur, accompagnée d’un déficit de mémoire
autobiographique. Or une diminution de volume hippo-
campique est aussi observée chez des patients souffrant de
dépression ou de troubles de stress post-traumatique [25]. Il
est donc difficile de déterminer si la diminution du volume
hippocampique postérieur observée dans l’étude de Ber-
gouignan et al. [29] est la conséquence exclusive de la
chimiothérapie ou reflète également l’impact des événe-
ments stressants dans le parcours de la maladie.

Les études en IRM fonctionnelle de repos de patientes
traitées par chimiothérapie ont montré de façon répétée
une altération de la connectivité fonctionnelle au sein
du réseau par défaut, notamment au niveau du précu-
neus et de l’hippocampe, mais également une diminution
de la connectivité fronto-pariétale (voir [30], pour revue).
Ce défaut de connectivité étant corrélé aux plaintes des
patientes dans la plupart des études, il a été suggéré que
la connectivité au sein du réseau par défaut pourrait être un
biomarqueur prometteur des troubles cognitifs associés à la
chimiothérapie [30].

Enfin, les études d’IRM fonctionnelle d’activation
révèlent des changements de patterns d’activation suite
à la chimiothérapie, au niveau des régions frontales et
temporales pour la mémoire de travail, orbitofrontales
et temporales (particulièrement l’hippocampe) pour la
mémoire épisodique et enfin, préfrontales et pariétales
pour les fonctions exécutives [31]. Jusqu’à un an après
chimiothérapie, les études révèlent majoritairement une
hypoactivation de ces régions [28], mais une hyperac-
tivation peut également être observée [32]. Alors que
l’hyperactivation pourrait mettre en avant un mécanisme
de compensation visant à maintenir les performances
cognitives, l’hypoactivation serait plutôt représentative
d’une difficulté à engager les circuits nécessaires à la réali-
sation de la tâche, potentiellement liée à la diminution de
volume de ces régions [31, 33].

En résumé, l’origine du déclin cognitif observé chez
les patientes atteintes d’un cancer du sein est multifacto-
rielle. Les études s’accordent aujourd’hui sur les domaines
cognitifs préférentiellement atteints chez les patientes,
cependant, les connaissances quant aux processus défi-
citaires de la mémoire et des fonctions exécutives sont
à approfondir afin d’améliorer la prise en charge des
patientes. Parmi ces domaines à approfondir, on retrouve
notamment la mémoire prospective (MP) ou mémoire des
intentions.
YCHOLOGIE
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La mémoire prospective (MP) :
une mémoire indispensable au quotidien

L’une des plaintes cognitives fréquemment rapportée
dans le cancer est celle d’une difficulté à se souvenir
de « faire quelque chose » au moment opportun. Cette
mémoire des actions à réaliser dans le futur est appelée
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1 2 3 4 5Planification
et encodage

Exécution
Vérification et
désactivation

RécupérationMaintien
Figure 1. Les étapes du traitement de l’intention en MP.

la mémoire prospective [34]. Elle est essentielle au bon
déroulement de notre quotidien, c’est grâce à elle que nous
pensons par exemple à nous rendre à un rendez-vous ou à
prendre nos médicaments.

Deux composantes de la MP peuvent être distinguées :
une composante prospective, qui correspond à l’indice
prospectif défini lors de la planification de l’intention
et qui va déclencher le rappel qu’une action doit être
réalisée ; et une composante rétrospective, qui correspond
au souvenir de l’action à réaliser, mémorisée lors de la
formation de l’intention. Par exemple, « quand je passe-
rai devant la boulangerie » (composante prospective), « je
devrai m’arrêter pour acheter du pain » (composante rétros-
pective).

La récupération de l’intention se différencie en deux
types, selon la nature de l’indice prospectif. On dis-
tingue la récupération de type event-based (EB), déclenchée
lors de l’apparition d’un événement ou d’un indice dans
l’environnement (exemple : la boulangerie) et la récupéra-
tion de type time-based (TB), auto-initiée par l’individu en
référence à un horaire déterminé ou à une durée (exemple :
réaliser une action à 20 h, ou dans 5 min).

La MP : un processus complexe
Le déroulement d’une action en MP comprend diffé-

rentes phases (figure 1) [35-37] :
– planification et encodage de l’intention : cette première
phase fait appel à la fonction de planification. Il est néces-
saire dans un premier temps, de former un lien entre l’indice
prospectif, le contexte dans lequel il doit être récupéré et
l’action qui devra être réalisée. Une fois l’action planifiée,
elle est mémorisée ;
– maintien de l’intention : entre l’encodage et la récupéra-
tion, l’intention est stockée en mémoire pendant que nous
REVUE DE NEUROPS
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effectuons d’autres activités (tâches concurrentes). Lorsque
le contexte est favorable, c’est-à-dire lorsqu’on approche
de l’heure, de l’endroit ou de l’objet prévu, un mécanisme
de surveillance peut se mettre en place, en vue de repérer
l’indice prospectif ;
– récupération de l’intention : l’apparition de l’indice
va déclencher la récupération de l’action à réaliser
par la mémoire épisodique rétrospective. Les processus
d’inhibition et de flexibilité sont requis afin de déplacer
notre attention vers l’intention à réaliser ;
– exécution de l’intention : une fois l’action réalisée, les
mêmes fonctions exécutives vont permettre le retour à la
tâche qui était en cours lors de l’apparition de l’indice ;
– vérification et désactivation de l’intention : suite à
l’action, une vérification s’applique. Si l’intention a bien
été effectuée au moment opportun, elle est alors désactivée
dans notre mémoire.

Le traitement d’une intention est un processus complexe
qui permet de faire le lien entre différents éléments et de
voyager entre le passé et le futur. La MP fait ainsi appel
aux capacités de mémoire épisodique mais aussi aux fonc-
tions exécutives, telles que la planification, l’inhibition, ou
la flexibilité [35, 38]. La mémoire de travail permet de main-
tenir l’intention à un niveau de conscience accessible lors
de l’approche de l’indice prospectif (par exemple, 5 min
avant l’horaire prévu) et de conserver l’indice en mémoire
lorsque l’action est différée. Le processus de binding (asso-
ciation) quant à lui, fait le lien entre l’indice prospectif et
l’action à réaliser.

La MP est essentielle à l’observance thérapeutique, pour
la planification et la mémorisation de la prise de médica-
ments, le rappel et surtout la désactivation de l’intention en
mémoire, pour ne pas prendre deux fois de suite le même
médicament. La mémoire de travail qui maintient l’intention
accessible à notre conscience lorsque l’action est réalisée
après un délai (par exemple pendant le temps nécessaire à
préparer un verre d’eau pour avaler son médicament) et les
fonctions exécutives (planification, surveillance, etc.) sont
des facteurs prédictifs d’une faible adhésion aux traitements
[39].
YCHOLOGIE
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La MP : une récupération d’intention
automatique et contrôlée
Une des particularités de la MP est que la récupération

d’intention se produit sans requête explicite extérieure. La
MP repose sur deux processus de récupération différents :
la récupération spontanée automatique et la surveillance
attentionnelle de l’environnement. La récupération
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spontanée s’appuie sur le système de mémoire associative
automatique, lié aux structures médiotemporales telles que
l’hippocampe. Lorsque l’indice apparaît, son traitement
va automatiquement interagir avec la trace mnésique
de l’action qui y est associée et la ramener au niveau
de la conscience [38], ce qui donne cette impression
que l’intention surgit dans notre esprit, d’où l’expression
« popping into mind » [40]. La surveillance attentionnelle
de l’environnement, quant à elle, est dépendante du cortex
préfrontal [41]. Lorsque l’on dirige notre attention vers la
surveillance de l’environnement, on consacre moins de
ressources attentionnelles à la tâche en cours. Cette baisse
d’attention a un coût qui se répercute sur les performances
à la tâche en cours [41]. Le modèle dynamique des pro-
cessus multiples suggère que ces deux types de processus,
automatiques et contrôlés, interagissent afin d’optimiser la
récupération de l’intention et de limiter son coût [41, 42].

Les régions cérébrales impliquées dans la MP
Des études de neuroimagerie ont été menées afin

d’identifier les régions cérébrales impliquées dans le fonc-
tionnement de la MP chez le sujet sain. Ces études révèlent
notamment l’activation des aires préfrontales lors de la
recherche et de la détection de la cible et temporo-
pariétales, dont l’hippocampe, lors de la récupération de
l’action associée [43, 44]. Ces mêmes régions sont altérées
par la chimiothérapie et corrélées aux déclins cogni-
tifs observés chez les patientes atteintes d’un cancer du
sein [7, 27]. De par cette concordance entre les analyses
d’imagerie et l’importance de la MP pour les activités du
quotidien et l’observance thérapeutique des patientes, son
étude dans le cadre du cancer est donc essentielle.

La mémoire prospective :
une mémoire à ne pas oublier
dans le cancer non-cérébral

À notre connaissance, seules six études issues de deux
équipes de recherche ont été publiées à ce jour sur la MP
dans le cancer du sein [45-50] (tableau 1).

Les méthodes d’évaluation de la MP
Ces études ont utilisé deux méthodes d’évaluation de

la MP (cf. infra). La première, le Memory for Intention
Screening Test (MIST), a été employée par Paquet et al. [45-
47]. Le MIST, qui allie tests de laboratoire et évaluation en
milieu naturel, est composé d’intentions de type EB et TB
REVUE DE NEUROPS
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(exemple : « dans 15 min, dites-moi qu’il est temps de faire
une pause » ou « quand je vous donnerai la demande de for-
mulaire d’enregistrement, écrivez le nom de votre médecin
dessus ») à récupérer lors d’une tâche concurrente (mots
mêlés). Les délais de rétention sont de 2 min et 15 min.
Puis, les participants doivent appeler l’expérimentateur 24 h
après l’expérimentation. La seconde méthode d’évaluation,
Article de synthèse

utilisée par l’équipe de Cheng et al. [48-50], est composée
de deux tâches qui évaluent séparément les intentions de
type EB et TB. Pour la première, le participant doit taper sur
le bureau chaque fois que deux mots cibles font partie de la
catégorie des animaux. Ces mots cibles sont présentés dans
une tâche concurrente où il faut nommer les deux mots, sur
les 12 présentés, qui ne font pas partie de la même catégorie
sémantique que les 10 autres. Concernant l’intention TB, le
participant doit taper sur le bureau toutes les cinq minutes,
pendant une tâche qui consiste à citer le plus petit et le plus
grand des 12 nombres présentés. Une horloge est placée
derrière les participants pour les obliger à se retourner pour
vérifier l’heure.

Impact des traitements adjuvants sur la MP

La chimiothérapie
Dans la première étude de Paquet et al. [45], les résul-

tats obtenus au MIST ont révélé une diminution significative
des performances des patientes traitées par chimiothérapie.
Cependant, la distinction entre TB et EB n’a pas été réa-
lisée [45]. L’analyse des résultats des patientes au MIST a
montré qu’elles étaient moins précises dans leurs réponses
et qu’elles avaient fait significativement plus d’omissions
que les participantes sans antécédents de cancer. Durant
le MIST, les participantes devaient également réaliser un
test de reconnaissance des intentions de la tâche de MP.
Les scores obtenus à cette tâche de reconnaissance étant
similaires entre les deux groupes, les auteurs ont alors sug-
géré que la diminution de performance des patientes en MP
n’était pas due à un problème d’encodage, mais à un défi-
cit au niveau du processus de récupération auto-initiée [46].
Lors de la tâche à réaliser 24 h après le MIST, les patientes
ont été moins nombreuses que les sujets témoins à appe-
ler l’expérimentateur. Ce résultat à 24 h pourrait traduire
un problème de récupération auto-initiée. Cependant, les
expérimentateurs n’ont pas pu vérifier certains facteurs tels
que la charge de la tâche en cours, ou l’utilisation d’aides
extérieures, et donc émettre des conclusions à propos des
causes de ces oublis. Par ailleurs, les participantes étaient
toutes traitées par chimiothérapie, mais également par hor-
monothérapie pour certaines [45-47], ce qui a pu influencer
les performances cognitives évaluées. De plus, ces études
ont comparé les performances de MP des patientes à celles
de témoins sains, ce qui ne permet pas de conclure quant
à l’effet spécifique de la chimiothérapie sur les déficits
observés.

Cheng et al. [48] ont montré que les patientes trai-
tées par chimiothérapie avaient significativement de moins
bonnes performances à la tâche de MP de type EB que
YCHOLOGIE
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les participantes sans antécédents de cancer. Cette diffé-
rence n’était pas observée à la tâche de type TB. Cheng et
al. [49] ont ensuite évalué l’impact de la chimiothérapie
sur les performances de MP en menant une comparai-
son avant et après chimiothérapie. Avant chimiothérapie,
les performances à la tâche de MP étaient similaires
entre les patientes et les participantes sans antécédents de
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cancer. Après chimiothérapie, les performances des
patientes étaient significativement diminuées par rapport
aux performances évaluées avant chimiothérapie, et par
rapport aux témoins. Dans cette étude, la diminution était
observée dans les deux types de récupération, EB et TB.
Cette étude longitudinale a ainsi révélé l’impact négatif
de la chimiothérapie sur la MP grâce à sa comparaison
avant versus après chimiothérapie, alors que les études réa-
lisées précédemment qui comparaient les performances des
patientes à celles de participantes témoins n’ont pas permis
de conclure quant à l’impact inhérent à la chimiothérapie
sur les déficits observés.

L’hormonothérapie
Dans l’étude de Bedard et al. [46], les auteurs ont réa-

lisé a posteriori une comparaison des performances au MIST
des patientes traitées par chimiothérapie, puis avec ou sans
hormonothérapie. Les performances ne différaient pas entre
les deux groupes de patientes. Toutefois, aucune distinc-
tion n’a été faite entre les conditions EB et TB. De plus,
connaissant l’impact de la chimiothérapie sur la cognition
des patientes, il aurait était intéressant de prendre en compte
ses effets lors de l’analyse des résultats. Cette étude ne per-
met pas d’émettre une conclusion quant à l’effet spécifique
de l’hormonothérapie sur les performances de MP dans le
cancer du sein.

Impacts des facteurs génétiques sur la MP
Les facteurs génétiques liés aux hormones semblent éga-

lement avoir une influence sur la MP de patientes atteintes
d’un cancer du sein. Li et al. [50] ont évalué la MP de
patientes traitées pour un cancer du sein, en fonction de
l’expression, positive ou négative, des récepteurs aux estro-
gènes et à la progestérone. La MP était évaluée à l’aide des
tâches EB et TB utilisées par Cheng et al. Les patientes ayant
une expression de ces récepteurs avaient de meilleures per-
formances à la tâche EB que les patientes n’exprimant pas
ces récepteurs. Concernant la tâche TB, aucune différence
n’était observée entre les performances des deux groupes de
patientes. L’expression des récepteurs aux estrogènes et/ou
à la progestérone semble donc avoir un impact positif sur
la récupération des intentions EB des patientes.

Impact des facteurs psychologiques associés
au vécu du cancer sur la MP
Parmi les autres facteurs associés à un déclin cognitif

des patientes, sont cités les facteurs psychopathologiques
tels que l’anxiété, la dépression et la fatigue. Dans leurs
REVUE DE NEUROPS
NEUROSCIENCES COGNITI

études, Cheng et al. [48-50] ont exclu les patientes souffrant
d’anxiété et de dépression et n’ont pas évalué la fatigue des
patientes. Au contraire, Paquet et al. [45-47] ont évalué les
symptômes dépressifs et la fatigue des patientes et les résul-
tats ont révélé que les patientes étaient significativement
plus fatiguées et dépressives que les participantes sans anté-
cédents de cancer, mais que seule la fatigue était associée
Article de synthèse

aux scores du MIST. Les auteurs ont donc suggéré que la
fatigue était un médiateur de la différence de performances
entre patientes et sujets témoins.

L’ensemble de ces études révèle donc que différents fac-
teurs seraient à l’origine des diminutions de performances
en MP des patientes. Cependant, les bases cérébrales de ce
déclin de la MP ne sont pas encore connues à ce jour.

Étude de neuroimagerie : impact
de la chimiothérapie sur la MP
À notre connaissance, une seule étude de neuroima-

gerie, réalisée par Cheng et al. [49] s’est intéressée au
fonctionnement de la MP dans le cancer du sein. Pour
cela, les auteurs ont évalué la connectivité fonctionnelle au
repos entre l’hippocampe et les autres régions cérébrales
chez des patientes traitées par chimiothérapie. Cette étude
a mis en évidence une augmentation de la connectivité
fonctionnelle de l’hippocampe avec les régions frontales
et pariétales chez ces patientes. En outre, l’augmentation
de cette connectivité fonctionnelle était négativement cor-
rélée aux performances de MP. Les auteurs ont alors suggéré
que ces changements de connectivité fonctionnelle corres-
pondaient à un processus mal adapté mis en place pour
compenser les déficits de la MP des patientes traitées pour
un cancer du sein et que ces changements pourraient ser-
vir de biomarqueur dans la détection des troubles cognitifs
induits par la chimiothérapie.

Synthèse, limites et perspectives

Les études menées jusqu’à présent dans le cancer non-
cérébral de l’adulte mettent en évidence un effet délétère
de cette pathologie et de ses traitements sur la cognition,
en particulier sur la MP, encore peu étudiée. Les études de
Cheng et al. [48-50] et de Paquet et al. [45] ont montré un
déficit de MP chez les patientes traitées pour un cancer du
sein. Paquet et al. [45] ont également révélé que les facteurs
âge et fatigue étaient corrélés aux déficits de MP observés
chez ces patientes.

Cependant, les études menées sur le fonctionnement
de la MP dans le cancer du sein se confrontent à cer-
taines limites. Cheng et al. [48-50] ont utilisé une tâche de
MP qui différenciait les types d’intentions (TB et EB), mais
les composantes (prospective et rétrospective) n’étaient pas
distinguées et la tâche était peu écologique. Paquet et al.
[45] ont utilisé une tâche d’évaluation de la MP plus éco-
logique, mais n’ont pas différencié les types d’intentions
et les composantes. Jusqu’à présent, les processus cog-
YCHOLOGIE
VES ET CLINIQUES

229

nitifs qui interagissent avec la MP (mémoire épisodique,
mémoire de travail, fonctions exécutives) n’ont pas été
évalués et mis en lien avec les scores de MP, limitant la
compréhension du déficit de MP observé chez les patientes.
Enfin, les associations de traitements (chimiothérapie sui-
vie de l’hormonothérapie) et le choix du groupe témoin
(sujets sans antécédents de cancer plutôt que patientes non
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traitées par chimiothérapie et hormonothérapie) ne per-
mettent pas de révéler de façon distincte l’impact spécifique
de la chimiothérapie et de l’hormonothérapie sur la MP des
patientes.

Pour les études à venir, il serait pertinent de distinguer
les types d’intentions (EB et TB) et composantes (pros-
pective et rétrospective), et d’utiliser une batterie de tests
neuropsychologiques dans le but d’évaluer les processus
cognitifs influençant les déficits de MP des patientes. Dans
le but d’améliorer l’évaluation de la MP, il serait avantageux
d’employer des méthodes d’évaluation plus écologiques
avec des délais de rétention plus longs et donc plus repré-
sentatifs du quotidien. Une telle méthodologie a été utilisée
par Lecouvey et al. [10] afin d’évaluer à l’aide de la réalité
virtuelle le déclin de la MP lié à l’âge et d’identifier l’impact
d’autres fonctions cognitives sur la MP. La réalité virtuelle
pourrait donc être utilisée comme technique d’évaluation
des performances de MP chez des patientes traitées pour
un cancer du sein. Enfin, pour évaluer l’impact de ces trai-
tements, il conviendrait de comparer les patientes traitées

avec des patientes non traitées. Toutefois, il serait préfé-
rable de favoriser les études longitudinales afin de comparer
les performances des patientes avant, pendant, et après
traitement, et si possible sur le long terme. Outre les carac-
téristiques individuelles, il semble également essentiel de
prendre en compte les facteurs psychopathologiques tels
que l’anxiété, la dépression et les plaintes subjectives des
patientes afin d’estimer leur influence sur les performances
objectives évaluées. Des études restent donc à mener sur les
déficits de la MP dans le cancer non-cérébral de l’adulte,
afin de prendre en charge les patientes qui se plaignent
de ces déficits qui impactent leur quotidien. En effet, ces
connaissances pourraient permettre de développer des thé-
rapies cognitives en lien avec la MP ou des applications
smartphone ciblées pour pallier ces troubles.

Liens d’intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt en
rapport avec cet article.
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28. Andryszak P, Wiłkość M, Izdebski P, et al. A systemic literature
review of neuroimaging studies in women with breast cancer treated
with adjuvant chemotherapy. Contemp Oncol 2017 ; 21 : 6-15.
29. Bergouignan L, Lefranc JP, Chupin M, et al. Breast cancer affects
both the hippocampus volume and the episodic autobiographical
memory retrieval. PLoS One 2011 ; 6 : 1-9.
30. Kesler SR. Default mode network as a potential biomarker
of chemotherapy-related brain injury. Neurobiol Aging 2014 ; 35 :
S11-9.
31. de Ruiter MB, Schagen SB. Functional MRI studies in non-CNS
cancers. Brain Imaging Behav 2013 ; 7 : 388-408.
32. McDonald BC, Conroy SK, Ahles TA, et al. Alterations in brain
activation during working memory processing associated with breast
cancer and treatment: a prospective functional magnetic resonance
imaging study. J Clin Oncol 2012 ; 30 : 2500-8.
33. Reuter-Lorenz PA, Cimprich B. Cognitive function and breast can-
cer: promise and potential insights from functional brain imaging.
Breast Cancer Res Treat 2013 ; 137 : 33-43.
34. Einstein GO, McDaniel MA. Normal aging and prospective
memory. J Exp Psychol Learn Mem Cogn 1990 ; 16 : 717-26.
35. Kliegel M, Eschen A, Thöne-Otto AIT. Planning and realization of
complex intentions in traumatic brain injury and normal aging. Brain
REVUE DE NEUROPS
NEUROSCIENCES COGNITI

Cogn 2004 ; 56 : 43-54.
36. Lecouvey G, Gonneaud J, Eustache F, et al. Les processus cognitifs
de la mémoire prospective. Rev Neuropsychol 2015 ; 7 : 199-206.
37. Gonneaud J, Eustache F, Desgranges B. La mémoire pros-
pective dans le vieillissement normal et la maladie d’Alzheimer :
intérêts et limites des études actuelles. Rev Neuropsychol 2009 ; 1 :
238-46.
38. McDaniel MA, Glisky EL, Rubin SR, et al. Prospective memory: a
neuropsychological study. Neuropsychology 1999 ; 13 : 103-10.
Article de synthèse

39. Insel K, Morrow D, Brewer B, et al. Executive function, working
memory and medication adherence among older adults. J Gerontol Ser
B Psychol Sci Soc Sci 2006 ; 61 : 102-7.
40. McDaniel MA, Umanath S, Einstein GO, et al. Dual pathways to
prospective remembering. Front Hum Neurosci 2015 ; 9 : 1-12.
41. Scullin MK, McDaniel MA, Shelton JT. The dynamic multipro-
cess framework: evidence from prospective memory with contextual
variability. Cogn Psychol 2013 ; 67 : 55-71.
42. Lecouvey G, Gonneaud J, Eustache F, et al. Les grandes théories
de la mémoire prospective : vers une vision dynamique des processus
cognitifs engagés lors du rappel programmé d’intentions. Rev Neuro-
psychol 2015 ; 7 : 207-16.
43. Kalpouzos G, Eriksson J, Sjölie D, et al. Neurocognitive systems
related to real-world prospective memory. PLoS One 2010 ; 5 : e13304.
44. Gonneaud J, Rauchs G, Groussard M, et al. How do we pro-
cess event-based and time-based intentions in the brain? An fMRI
study of prospective memory in healthy individuals. Hum Brain Mapp
2013 ; 35 : 3066-82.
45. Paquet L, Collins B, Song X, et al. A pilot study of prospec-
tive memory functioning in early breast cancer survivors. Breast
2013 ; 22 : 455-61.
46. Bedard M, Verma S, Collins B, et al. Prospective memory
impairment in chemotherapy-exposed early breast cancer survi-
vors: preliminary evidence from a clinical test. J Psychosoc Oncol
2016 ; 34 : 291-304.
47. Paquet L, Verma S, Collins B, et al. Testing a novel account of
the dissociation between self-reported memory problems and memory
performance in chemotherapy-treated breast cancer survivors. Psy-
chooncology 2018 ; 27 : 171-7.
48. Cheng H, Yang Z, Dong B, et al. Chemotherapy-induced
YCHOLOGIE
VES ET CLINIQUES

231

prospective memory impairment in patients with breast cancer. Psy-
chooncology 2013 ; 96 : 1-4.
49. Cheng H, Li W, Gong L, et al. Altered resting-state hippo-
campal functional networks associated with chemotherapy-induced
prospective memory impairment in breast cancer survivors. Sci Rep
2017 ; 7 : 45135.
50. Li W, Gan C, Lv Y, et al. Chemotherapy-induced prospective
memory impairment in breast cancer patients with different hormone
receptor expression. Medicine (Baltimore) 2017 ; 96 : e6514.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
    /ENU <FEFF00530065007400740069006e006700730020006f00660020004a004c00450020002d002d00200043006f0072006c00650074005f00500072006500730073005f00560038>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


