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Que signifie le mot douance ?

Dans les faits, le mot « douance » n’est qu’une étiquette qui :
1. Dépend des critères choisis pour l’appliquer (ou non), c.-à-d. ne repose sur 

aucun critère universel et absolu (le choix de tel ou tel critère relevant de 
l’opinion ou de l’objectif) et qui génère de nombreux différends (et 
désaccords) sur la manière de l’appliquer.

2. Peut être appliquée tant de manière plus générale (p. ex. « dans presque 
tout ») que plus spécifique (p. ex. « en maths »).

3. Repose sur des conceptions qui évoluent et qui changent d’un moment de 
l’histoire à l’autre, d’un lieu à l’autre et d’un contexte socio-culturel à l’autre 
(c.-à-d. qui varient d’une époque et d’un endroit à l’autre). 

4. Repose sur des conceptions qui peuvent être basées sur des théories 
explicites (scientifiques et reconnues) ou implicites (attitudes ou croyances 
personnelles et non scientifiques).

Encore à ce jour, il n’existe aucun consensus sur la manière de 
conceptualiser, de définir, d’évaluer et d’identifier les individus doués.  

(p.ex. Cao, Yung, & Lee, 2017 ; Carman, 2013 ; Dai, 2018a, 
2018b, 2020 ; Rinn, 2020 ; Sternberg, & Kaufman, 2018)
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L’évolution historique du concept de « Douance » 

1ières études modernes 
sur l’intelligence.

Naissance des tests de 
QI (1904) en tant que 
mesures de 
l’intelligence, alors vue 
comme une aptitude 
générale (un tout 
global).

Douance = 
Résultat global 
≥ 130 (98e  r.c.) 
à un test de QI.

1ière vague                           
(la construction) :

L’intelligence 
générale

La recherche montre 
que l’intelligence 
générale = multiples 
aptitudes distinctes.    

Naissance des 
principales théories 
(statistiques ou non) de 
l’intelligence.

Douance =  
Une (ou +) aptitude 
intellectuelle 
(globale/spécifique)                
+ élevée que la 
moyenne.

2ième vague                          
(l’expansion) :

L’intelligence spécifique

La recherche montre 
Douance ≠ synonyme 
d’intelligence. Addition 
des facteurs non 
intellectuels. 

Douance = 
comportements doués 
issus de l’interaction 
entre 
une (ou +) aptitude 
intellectuelle 
(globale/spécifique)      
+ élevée, et de hauts 
niveaux de créativité et 
d’engagement.

3ième vague (l’
élargissement) :

Modèles systémiques

La recherche montre que 
douance est un concept 
dynamique 
(et non statique).

Douance = processus de 
développement différent 
(ancré dans la biologie) 
qui, s’il est suffisamment 
nourri par 
l’environnement et qu’un 
certain facteur chance est 
au r-v, peut mener à l’
émergence d’un talent 
dans un (ou +) domaine de 
l’activité humaine.

4ième vague                              
(la dynamique) : 

Modèles 
développementaux

Sternberg et Kaufman (2018)
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Paradigme de l’enfant doué
• Douance = Propriété rare, stable, 

fixe et permanente. 
• Essentialisme : l’individu « est 

doué » (ou non). 
• S’observe par l’obtention d’une 

performance (très) supérieure à la 
norme lors de l’administration d’un 
test conçu pour mesurer 
l’intelligence (p.ex. QI ≥ 130) ou le 
rendement (p.ex. académique). 

Paradigme du développement du talent
• Douance = Processus de développement 

différent, ancré dans une neurophysiologie 
différente (n’est possible que chez 
certaines personnes), dynamique, 
multidimensionnel et malléable par 
l’environnement. 

• Développementalisme : peut (ou non) 
mener à l’émergence d’aptitudes 
naturellement plus élevées (douance), puis 
à des compétences remarquablement 
développées dans un domaine (talent).

• S’observe par des comportements ou des 
manifestations (diversifiés et variables 
selon le contexte et le moment de la vie).

Années 1980-1990 : un grand changement de paradigme
(p.ex. Dai, 2018a, 2018b, 2020 ;  Rinn, 2020 ;  Robinson, 2018 ; Sternberg, & Kaufman, 2018)
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Un paradigme est un modèle de pensées ou un ensemble des croyances généralement 
acceptées et partagées par une communauté de scientifiques et d’experts dans leur 
discipline, et qui guident les recherches et les pratiques dans ce domaine (p.ex. Khun, 1973). 



USUELLE / TRADITIONNELLE NOUVELLE / MODERNE
Origine Début du concept, ancré dans le 

deidentified développement 1er tests 
d’intelligence.

Avancées scientifiques des 70 dernières années et 
grand changement de paradigme qui en a découlé. 

Vision Plus restrictive, uniforme et homogène; Plus large et plus inclusive de l’immense 
hétérogénéité des profils retrouvés en recherche;

Douance = Propriété rare, stable, fixe et permanente 
de la personne qui est ± synonyme 
d’intelligence. 

Processus de développement différent, ancré dans 
une neurophysiologie différente (possible chez 
certaines personnes), dynamique, 
multidimensionnel, malléable (environnement). 

Paradigme 
sous-jacent

Essentialisme : l’individu « est doué »              
(ou non), ce qui devrait pouvoir se mesurer 
à tout moment de sa vie si l’on dispose du 
bon outil de mesure.  

Développementalisme : peut (ou non) = émergence 
naturelle d’une ou + aptitude + élevée que la moyenne 
(douance) ou à des compétences remarquablement 
développées dans un (ou + ) domaine (talent).

S’observe 
surtout par…

Performance globale au-dessus d’un certain 
seuil lors de l’administration standardisée 
d’un test normalisé.

Comportements doués / manifestations de la douance 
(très diversifiés et variables selon le contexte et le 
moment de la vie). 

Méthodes d’
évaluation

Traditionnelles : multiples sources (la 
psychométrie y est centrale), scores 
globaux de QI mesurés à un moment précis 
(photo) = condition essentielle.

Non-traditionnelles : multiples sources 
(psychométriques et non psychométriques), évaluation 
dynamique et compréhensive, au fil du temps (film), 
axée sur les processus et le développement.

Prévalence 
estimée

Selon seuil de coupure choisi (arbitraire) :             
QI ≥ 120 = 9,1%, 125 = 5%, 130 = 2,2% …

3 à 5% de la population. 
Parfois jusqu’à 10% (Gagné) ou 15% (Renzulli).

Différentes sans être en opposition (illustrent l’évolution du concept), les 2 conceptions satisfont 
entièrement aux principes scientifiques reconnus (tout comme les méthodes d’évaluation qui en découlent). 

aujourd’hui, on retrouve 2 grandes façons de concevoir la douance intellectuelle
Bélanger, M. (2022) www.ciddt.ca
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Qu’ils adhèrent à une conception plus traditionnelle ou plus moderne, certains 
consensus et une tendance unificatrice émergent depuis les années 1980-1990 
chez les chercheurs et cliniciens spécialisés dans le domaine (voir p.ex. Dai, 
2018a, 2018b, 2020 ; Rinn, 2020 ; Robinson, 2018 ; Sternberg, & Kaufman, 2018) : 

La douance intellectuelle c’est plus que l’intelligence, 
et c’est plus que la performance à un test d’intelligence. 

Elle est également composée de facteurs (ingrédients) :  
• Non cognitifs, 
• Comportementaux, 
• Sociaux, 
• Émotionnels, 
• Psychologiques. 

émergence de consensus et tendance unificatrice 

Et, surtout, on reconnaît maintenant qu’elle est issue d’un processus de 
développement différent qui s’inscrit de la naissance à l’âge adulte.

[Paradigme développemental qui, à la fin du 20e siècle, 
est devenu la force dominante du domaine de recherche et de pratique.]
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L’éducation des élèves doués au Québec

Fin juin 2020, le MÉES lance la première publication ministérielle québécoise à 
être dédiée à la douance. On y retrouve notamment :  

1. En quoi le cadre légal et les publications existantes servent déjà d’assises aux actions 
des milieux scolaires pour favoriser la réussite éducative des élèves doués (et ce, comme 
pour tous les autres élèves québécois, qui vivent ou non avec des difficultés, qu’ils soient 
doués ou non, il en va notamment de l’égalité des chances et de la mission de l’école);

2. La terminologie, la conception, la définition et la méthode d’identification de la 
douance que le Ministère privilégie pour les écoles québécoises;

3. L’approche préconisée par le Ministère pour prendre en compte la douance en contexte 
scolaire (organisation des services, collaboration de l’ensemble de l’équipe-école, incluant 
les services éducatifs complémentaires, etc.), des pistes d’action et de nombreuses 
informations basées sur la littérature scientifique qui visent à soutenir les milieux 
scolaires dans leur compréhension de la douance et des besoins des élèves doués, etc. 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MÉES). 
Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués, 2020, 32 pages. 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-
scolaire-services-comp/Reussite-educative-eleves-doues.pdf 
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Dans son document de juin 2020, le Ministère invite à prendre connaissance et à 
réfléchir sur l’évolution des concepts liés à la douance, rappelant qu’il n’existe pas             
de consensus sur une définition universellement reconnue de l’enfant doué et 
qu’aujourd’hui, la recherche s’oriente vers une vision plus large de la douance. 

Il spécifie qu’une définition moderne de la douance est nécessaire, c’est-à-dire une 
définition : 

• Moins restrictive, 
• Plus inclusive, 

• Qui tient compte de la diversité de formes 
et de profils de douance documentés dans 
la littérature scientifique.

Et ce, puisqu’ « Il n’existe pas de profil unique 
d’élève doué ni de critère unique permettant 
de l’identifier. » (p.6, MÉES, 2020) 
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Le MÉES rappelle l’importance de chercher à bien comprendre les besoins des élèves 
doués, et ce, grâce à une conception moderne et scientifique de la douance qui : 

1. s’inscrit dans un processus de développement; 
2. ne doit pas être considérée comme un diagnostic; 
3. n’est pas uniquement déterminée par le quotient intellectuel; 
4. n’est pas synonyme de réussite scolaire;
5. est très hétérogène, comprend une grande diversité de profils et de besoins;
6. s’observe par des comportements ou des manifestations qui, toutefois, 

s’expriment de plusieurs façons ainsi que dans plusieurs domaines (intellectuel, 
artistique, scientifique, sportif, social, créatif, leadership, etc.). Des manifestations 
qu’aucun portrait unique ni aucune liste ne peut décrire dans leur entièreté puisque 
chaque élève doué est unique. Il convient donc d’être prudent. Certains auteurs 
prétendent néanmoins que la rapidité d’apprentissage, la curiosité, la créativité et 
l’intensité seraient les caractéristiques présentes chez [presque] tous les doués.  

7. s’inscrit dans le contexte plus global de la personne, c.-à-d. dans toutes ses 
dimensions intellectuelles, cognitives, affectives, sociales et physiques, et ce, dès 
son plus jeune âge. 

La définition de la douance selon le MÉES (2020)  [1 de 3]
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8. peut, à certain moment, passer inaperçue, notamment lorsque ses 
manifestations observables sont masquées par des comportements tels que 
l’agitation ou la démotivation; 

9.  peut coexister avec un trouble ou une difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage, une situation de « double exceptionnalité » qui, selon les 
interactions entre le trouble et la douance, peut amener des manifestations très 
variées de la douance  et être associée à des difficultés scolaires ayant des 
conséquences sur la persévérance scolaire et la réussite éducative de l’élève; 

10.  est influencée par la culture ainsi que par la situation géographique et 
économique;

11.  peut aussi passer inaperçue chez les élèves qui ne maîtrise pas la langue de 
l’espace scolaire ou qui sont en contexte d’immigration récente;

12.  se manifeste différemment chez les garçons et les chez les filles;
13.  présente une très grande diversité de profils et de besoins;
14.  peut être associé à un cheminement harmonieux ou plus difficile en 

fonctions de différents facteurs, internes et externes, à l’élève.
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Le MÉES est clair : « […] l’école n’a pas à chercher à établir un diagnostic ou à 
catégoriser un élève selon diverses appellations. » (p.6, MÉES, 2020). 

Comme la majorité des experts dans le domaine de la douance, le MÉES 
recommande plutôt de chercher à observer des comportements ou des 
manifestations de la douance présentes chez un élève afin de :

1. Mieux comprendre son fonctionnement et déterminer ses besoins, et 
ce, par l’analyse globale des besoins spécifiques à cet élève doué, à ce 
moment et dans ce contexte. 

2. Établir ce qui peut être envisagé pour lui à l’école en établissant un 
plan d’action global.      
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La définition de la douance selon le MÉES (2020)  [3 de 3]

« Il peut être pertinent de recourir, dans certaines circonstances, à des évaluations 
professionnelles. Celles-ci ne doivent pas avoir pour visée d’établir un diagnostic 
ou de placer l’élève dans une catégorie, mais de préciser ses besoins. » (p.15)



1. Ancré dans une neurophysiologie différente (théorie de l’efficience neuronale) qui 
n’est possible que chez certaines personnes, et ce, avec une forte héritabilité 
(p.ex. Bouchard, 2013 ; Goriounova & Mansvelder, 2019 ; Sniekers et al., 2017). 
Une histoire de famille qui n’est toutefois pas  que génétique. Avant 6 ans, 
l’environnement influence de manière plus importante l’expression des gènes 
associés à l’intelligence (épigénétique). 

2. Le plus souvent associé à différents degrés de précocités visibles dans 
l’acquisition d’une (ou +) étape du développement, mais pas nécessairement 
toujours, chez tous les individus doués ou dans tout les aspects de leur 
développement (p.ex. Flensborg-Madsen & Mortensen, 2018 ;                                     
Rinn, 2020 ; Vaivre-Douret, 2011) : 

• Système sensoriel, 
• Motricité globale/fine, 
• Langage réceptif/expressif.
• Psychosocial, 
• Moral et éthique, 
• Cognitif, pensée abstraite. 

Un développement asynchrone et 
une trajectoire de développement, 
à chaque fois unique, et qui diffère de 
celle de la moyenne des enfants du 
même âge chronologique. 

la douance intellectuelle : un processus de développement 
différent qui s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte 
(p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer, Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon,                              
2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)
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Un développement différent ancré dans une 
neurophysiologie différente (Théorie de l’efficience neuronale)

• Un cerveau plus gros et plus efficient : plus rapide, plus fonctionnel et plus efficace 
(p.ex Goriounova & Mansvelder, 2019 ; Jung & Haier, 2007 ; Schultz & Cole, 2016), 
associé à une pensée plus rapide et à une compréhension plus intuitive.

• Un métabolisme cérébral différent, p.ex. un cerveau qui consomme moins de glucose 
en tâche simple et peu chargée en mémoire de travail (MT), mais plus de glucose en 
tâche de raisonnement logique et modérément chargée en MT (p.ex. Haier et al., 1988 ; 
Li et al., 2017 ; Neubauer & Fink, 2009 ; Nussbaumer et al., 2015).

• Des structures cérébrales qui se développent différemment, p.ex. avec une plus 
grande plasticité et un cortex préfrontal plus mince à 7 ans (Shaw et al., 2006).  

• Un sommeil plus efficace (p.ex. Pótári et al., 2017 ; Reynolds, Short & Gradisar, 2018) 
ayant été associé à des difficultés de sommeil dans l’enfance (Winisdorffer & 
Vaivre-Douret, 2012) et à un risque particulier de sous-performer académiquement 
lorsque leur sommeil est moins efficace (Erath, Tu, Buckhalt & El‐Sheikh, 2015).

• Un traitement plus rapide et plus efficace de l’information sensorielle ayant été 
associé à une meilleure discrimination sensorielle (p.ex. Melnick, Harrison, Park, 
Bennetto & Tadin, 2013 ; Troche & Rammsayer, 2009) et à des particularités 
sensorielles (p.ex. Gere, Capps, Mitchell & Grubbs, 2009 ; Rinn & Majority, 2018). 
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Une histoire de famille … et d’environnement

� La douance intellectuelle, c’est une histoire de famille, mais cette histoire n’est 
pas que génétique.

� Durant l’enfance, l’environnement influence l’expression des gênes associés à 
l’intelligence (épigénétique). 

� Un développement différent qui commence dès la naissance et se poursuit tout 
au long de la vie de la personne douée intellectuellement 

     (Enfant doué → Adulte doué). 

Intelligence et QI = forte héritabilité (c’est-à-dire que la génétique explique 
une grande part de sa variabilité d’un individu à l’autre) qui augmente avec 
le vieillissement (p.ex. Bouchard, 2013 ; Goriounova & Mansvelder, 2019 ; 
Sniekers et al., 2017) :

- Héritabilité établit à ±45% chez enfants (vers 5 ans) et ±80% chez 
adultes (dès l’âge de 18-20 ans), et ce, sur une échelle théorique où à 
0% la variabilité observée ne serait due qu’aux effets de milieu et à 
100% qu’au polymorphisme génétique. 

- Écart ˂ 10-15 points de QI avec parents/fratrie.
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Contredisant l’idée préconçue selon laquelle les parents sur-estimeraient l’intelligence 
de leur enfant, l’étude longitudinale (maternelle à 2e année) de Worthington (2001) 
auprès de 30 familles australiennes a démontré que les parents sont une source 
d'informations très précise et fiable sur l'intelligence et les capacités d’apprentissage 
de leur enfant en littératie (lecture/écriture), la plupart étant capables de prédire le QI 
de leur enfant à quelques points près. 

Ce n’est qu’à la fin de la 2e année que les perceptions des parents et des 
enseignant(e)s se sont rejoint au sujet des capacités d’apprentissage des enfants, 
avant cela, les parents ont été la meilleure source d’information.

les parents : 
indispensables à l’identification précoce
(hertzog et al., 2018) 

D’autres études (p.ex. Louis, & Lewis, 1992 ; Williams, & Gonzalez, 1998 cité dans 
Hertzog et al., 2018) ont confirmé qu’à l’âge préscolaire, les parents étaient le plus 
souvent de meilleurs juges du développement intellectuel de leur enfant que 
ne le sont les éducateurs ou les enseignants. 
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3. Le plus souvent, un développement associé à l’émergence naturelle 
d’une (ou +) aptitude intellectuelle (de la + globale à la + spécifique) 
plus élevée que la moyenne :

4. La douance ne va pas nécessairement mener à la réussite ou à 
l’excellence, mais elle est associée à la possibilité de développer un 
talent (intellectuel, académique, professionnel, etc.) au cours de 
l’enfance ou (+ souvent) de la vie adulte, c’est-à-dire une compétence 
ou une capacité remarquable qui est systématiquement développée par 
la personne dans au moins un domaine reconnu de l’activité humaine 
(du + large au + ciblé) (p.ex. Gagné, 2018 ; Subotnik, Olszewski-Kubilius & 
Worrell, 2018).

• Haut potentiel intellectuel (HPI) ou Très haut potentiel intellectuel (THPI) 
https://ciddt.ca/hpi-ou-thpi-quest-ce-que-le-tres-haut-potentiel-intellectuel-thpi/. 
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la douance intellectuelle : un processus de développement 
différent qui s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte 
(p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer, Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon,                              
2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

https://ciddt.ca/hpi-ou-thpi-quest-ce-que-le-tres-haut-potentiel-intellectuel-thpi/


HPI vs THPI 🡪
https://ciddt.ca/hpi-ou-thpi-quest-ce-que-le-tres-haut-potentiel-intellectuel-thpi/
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Une aptitude naturelle plus élevée que la moyenne ?
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À ce jour, aucune étude n’a démontré qu’une personne qui obtient un score de QI de 125 est 
différente d’une personne qui obtient un score de QI de 132.
 
Les échelles d’intelligence disponibles (p.ex. WISC) ne permettent PAS de mesurer le QI des 
enfant exceptionnellement et profondément doués, ce qui ne veut pas dire qu’il n’en existe 
pas. Ce sont leurs caractéristiques, leurs traits et leurs comportements THPI qui nous 
permettent de les identifier (Gross, 2018).  

Catégories Étendue 
de QI

Score 
équivalence

Écart-t
ype

Rang centile % théorique de la 
population

Classification

Profondément 
doué 
intellectuellement

> 175 - +5 99,999 et + 0,00003% 
1 personne sur 
3 483 046 (ou +)

THQI

(THPI ?)

Exceptionnellement 
doué 
intellectuellement

160-17
4

- +4 99,997 et + 0,003%
1 personne sur 
31 560 à 2 470 424

Hautement 
doué 
intellectuellement

145-15
9

18-19 +3 99,865 à 99,996 0,13%
1 personne sur 
741 à 23 863

Modéremment doué 
intellectuellement

130-14
4

16-17 +2 97,725 à 99,835 2,14%
HQI

(HPI ?)
Légèrement 
doué 
intellectuellement

120-12
9

14-15 +1,33 90,532 à 97,366 6,7%

À ce jour, la validité de telles catégories n’est toutefois pas soutenue par la recherche.
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Douance 
(5-10%)

Talent 
(3-5 %)

Expertise 
(1-3 %)

Éminence 
(< 0,1 %)

La possibilité de développer un talent
(Voir p.ex. Gagné, 2018 ; Subotnik, Olszewski-Kubilius & Worrell, 2018)

 
Compétence ou capacité exceptionnelle qui est 
systématiquement développée par la personne, 
dans un (ou +) domaine reconnu de l’activité 
humaine (du + large au + ciblé). 

Talent pleinement développé 
qui mène à une contribution 
émérite et rare à l’amélioration 
de la condition humaine.  

Une (ou +) aptitude intellectuelle 
(de la + globale à la + spécifique) 
plus élevée que la moyenne qui 
émerge naturellement au cours 
du développement.  

Poursuite du développement 
systématique d’un talent 
dans un domaine spécifique 
qui mène à un statut d’expert 
reconnu auprès des pairs. 

La douance ne va pas nécessairement mener à la réussite ou à l’excellence. 
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Il n’y a pas deux talents pareils :
Trajectoire individuelle X Domaine spécifique = Talent unique

La plupart n’émerge qu’à la fin de l’adolescent ou à l’âge adulte

Processus de transformation de la douance en talent
(Subotnik, Olszewski-Kubilius & Worrell, 2018)
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� Développer un talent et atteindre un tel niveau de compétences requièrent : 
• Un investissement important (temps, organisation, énergie physique et 

mentale, ressources financières, etc.). 
• Un niveau d’engagement de + en + élevé de la part de la personne douée, 

mais aussi de ses proches (parents, famille, conjoint, etc.). 
• Différents degrés d’accommodements à l’école ou au travail.
• Des choix de vie majoritairement centrés sur les objectifs à atteindre.

🡪 Le développement social, émotionnel et psychologique de l’enfant, de 
l’adolescent ou de l’adulte (mais aussi celui de ses proches et de sa famille) est 
intimement lié à son processus de développement du talent (p.ex. Neihart & Yeo, 
2018 ; Sampson, & Chason, 2008 ; Simonton, 2018).  

La possibilité de développer un talent
(Voir p.ex. Ackerman, 2018 ; Gagné, 2018 ; Shaunessy-Dedrick, 2018 ; 

Subotnik, Olszewski-Kubilius & Worrell, 2018)
 

Douance
Engagement

Chance Opportunités
Environnement

Possibilité 
qu’un talent se 

développe
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5. Le plus souvent associé à des défis développementaux uniques : 
• Un développement asynchrone (p.ex. Rinn & Majority, 2018 ; Wiley, & Hébert, 

2014), c’est-à-dire à des décalages : 1) entre les différentes sphères de son 
développement (intelligence > motricité, affectivité), 2) entre ses besoins 
particuliers et la capacité de son environnement social et scolaire à y répondre.

• Le fait de vivre avec une sensibilité accrue à l’environnement (intensité, 
hypersensibilité, excitabilités) (p.ex. Rinn & Majority, 2018). 

• Vivre avec un niveau plus élevé de perfectionnisme sain (p.ex. Rice & Taber, 
2018 ; Rice & Ray, 2018).

• Tendance à vivre plus intensément certaines expériences comme l’intimidation 
ou les taquineries (p.ex. Espelage & King, 2019). 

• En lien avec leur choix de carrière et le développement d’un talent ou d’une 
expertise au cours de leur vie (p.ex. Jung, 2012).  

• Faire face à un risque bien réel d’être mal diagnostiqué(e) au cours de leur vie 
(p.ex. Bishop & Rinn, 2020). 
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la douance intellectuelle : un processus de développement 
différent qui s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte 
(p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer, Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon,                              
2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)



1) Asynchronie interne : Intelligence > Motricité 
Développement psychomoteur dans la moyenne, voire dans la moyenne 
élevée (p.ex. Hernández Finch et al., 2014 ; Lyman et al., 2017). Peuvent 
sembler maladroit, avoir de la difficulté à écrire, être habile dans certaines 
tâches, mais peu dans d’autres). 

2) Asynchronie interne : Intelligence > Affectivité 
Développement affectif dans la norme de son groupe d’âge                  
chronologique (p.ex. Simoes Loureiro et al., 2010). Peut                                          
sembler immature, avoir des réactions intenses. 

Des défis développementaux unique : 
(p.ex. Hernández Finch et al., 2017 ; Liratni & Pry, 2012 ; 

Silverman, 2013 ; Rinn & Majority, 2018 ; Wiley & Hébert, 2014) 

Décalages : 1) entre les différentes sphères du développement de la personne 
douée ainsi qu’2) entre ses besoins et la capacités de son environnement 

(social, scolaire, familial) à y répondre.

Un développement asynchrone 
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(p.ex. Peterson & Moon, 2018 ; Pfeiffer & Prado, 2018 ; Siegel, 2018)

1. Regroupement par âge chronologique et non par habiletés, 
2. Enseignement au rythme de la classe et non au rythme de l’enfant, 
3. Programme conçu selon développement cognitif et compétences 

intellectuelles de la moyenne, notamment en termes de contenus, de 
pensée concrète vs abstraite, de rythme, de répétition, de pratique, etc.

4. Enseignants peu formés pour répondre à leurs besoins particuliers. 

� Siegel (2018) estime que jusqu’à 50% des enfants doués 
intellectuellement sous-performeraient à un moment ou un autre de leur 
scolarité, et ce, dans un ratio qu’il estime à 2 garçons pour 1 fille. 

Décalages entre les besoins de l’enfant doué et la capacité 
de son environnement scolaire à y répondre.

Asynchronie environnementale : scolaire
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� Selon Pfeiffer et Prado (2018), l’asynchronie scolaire peut entraîner 
inattention, ennui, sous-performance académique et problèmes de 
comportement en classe.

� Peterson et Moon (2008) soulignent que : 

- L’asynchronie scolaire serait la première raison pour laquelle les 
parents s’inquiètent et consultent en centre de services spécialisés.

- Souvent, les problèmes socio-émotionnels qui apparaissent 
chez un élève doué sont le fruit d’une interaction entre :

Caractéristiques 
personnelles de 
l’élève doué.

Mauvaise adaptation [ajustement] 
entre l’élève doué et son 
environnement scolaire. 

Asynchronie environnementale : scolaire
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Décalage entre le développement psychosocial (Erikson) et le 
développement moral (Kohlberg) de l’enfant doué et celui des autres.

Compétence
Fidélité

6-11 ans

Psychosocial

Asynchronie environnementale : sociale
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Asynchronies scolaire/sociales et adaptation
� Bien plus une règle qu’une exception (p.ex. Liratni & Pry, 2011). 
� Pas de liens directs avec difficultés sociales et psychologiques (p.ex. Missett, 

2013 ; Wiley & Hébert, 2014). 
� En dépit de ces asynchronies, les HPI excellent généralement académiquement et 

sont globalement mieux adaptés socialement et psychologiquement que les 
non-HPI (p.ex. France et al., 2015 ; Lovecky, 2018 ; Neihart, & Yeo, 2018 ; Rinn, 
2018). 

D’autant plus s’ils bénéficient des facteurs de protection et de résilience suivants 
(p.ex. Rinn, 2018 ; Missett, 2018) : 

• Un environnement familial organisé, soutenant et positif.
• L’accès à des pairs qui partagent leurs intérêts et ont des aptitudes intellectuelles ainsi 

qu’un niveau d’engagement semblables à eux.

Toutefois, deux exceptions claires (p.ex. Rinn, 2018 ; Missett, 2018) : 
1. THPI
2. Double exceptionnalité (2e)
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Asynchronie environnementale : familiale
Décalage entre les besoins de l’enfant doué 

et la capacité de sa famille à y répondre.

Les études confirment qu’être parent d’un enfant doué, c’est réellement devoir être 
un parent différent (p.ex. Matthews & Jolly, 2018 ; Rinn, 2018) : 
• Pouvoir accepter, comprendre et s’adapter (p.ex. identité, style parental, organisation et 

fonctionnement quotidien, attentes, cadre, discipline).
• Faire face aux tabous et être l’avocat de ses besoins particuliers.
• Avoir les ressources (p.ex. financières, psychologiques, sociales) pour faire face aux défis 

et permettre le développement du talent. 
• Avoir un haut degré d’engagement, de cohésion, de structure et d’organisation. 
• Viser l’équilibre entre l’identification forte à la famille et la différenciation de chacun de ses 

membres.

La famille est le premier facteur de protection des enfants doués. 
L’asynchronie familiale semble TRÈS RARE, mais serait particulièrement 

dommageable sur l’adaptation et le bien-être d’un enfant doué (Rinn, 2018).
🡪 Priorité d’intervention  
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Vivre avec une sensibilité accrue à l’environnement
(p.ex. Gere et al., 2009 ; Rinn & Majority, 2018) 

Une sensibilité accrue en raison de : 
1. Leur développement sensoriel précoce (Vaivre-Douret, 2011), 
2. Leurs processus plus rapides et plus efficaces de traitement 

plus de l’information sensorielle (Mendaglio, 2007), 

� Ce qui amèneraient notamment une plus grande intensité 
(Daniel & Piechowski, 2009), des hyperexcitabilités (Probst & 
Piechowski, 2012) et une plus grande réactivité aux stimuli de 
leur environnement (hypersensibilités sensorielles). 

� Ce que les données empiriques tendent d’ailleurs de                                   
plus en plus à confirmer (p.ex. Gere, Capps,                                     
Mitchell & Grubbs, 2009 ; Rinn & Majority, 2018). 
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� La littérature scientifique montre qu’il existerait deux dimensions dans le 
perfectionnisme (Rice, & Taber, 2018) : 
1. Les ambitions perfectionnistes : Se fixer des objectifs, des attentes, des critères de 

performance personnelle élevés. Qui sont majoritairement associées à des impacts 
positifs sur la santé mentale, les relations sociales ou les performances. 

2. Les préoccupations perfectionnismes : S’inquiéter de faire des erreurs et se 
percevoir comme incapable de performer selon ce qui est attendu. Qui ont 
régulièrement été liées à des problèmes psychologiques (p.ex. dépression, anxiété) et 
relationnels ainsi qu’à une baisse des performances.

� Au cours des dernières décennies, les études comparatives d’élèves doués 
intellectuellement vs non-doués = résultats inconstants.

� Toutefois, dans une méta-analyse de 10 études comparatives (N=4340), les 
résultats de Stricker et al. (2019) montrent que les élèves doués intellectuellement 
manifestaient un niveau semblable de préoccupations perfectionnistes que 
les élèves non-doués, mais présentaient des niveaux légèrement plus élevés 
d’ambitions perfectionnistes. 

Risque plus élevé de perfectionnisme malsain?
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� Espelage et King (2018) révisent la littérature empirique sur le sujet et ne trouvent 
que 15 études ayant explicitement cherché à comprendre le phénomène de 
l’intimidation chez les jeunes doués intellectuellement. 
= les jeunes doués semblent vivre des taux d’intimidation semblables à ceux 

retrouvés dans la population normale (ce seraient plutôt les élèves en 
difficultés qui en vivraient davantage, Rose et al., 2011). 

= Toutefois, ils ne semblent pas vivre ces expériences de la même manière. 
P.ex. dans l’étude de Peterson et Ray (2006), 67% des élèves doués de 
secondaire 2 interrogés rapportaient avoir vécu de l’intimidation, 11% d’entre 
eux sur une base régulière. 

Espelage et King (2018) postulent que certaines particularités et traits typiquement 
associés à la douance (particulièrement la plus grande sensibilité émotionnelle et les 
aptitudes intellectuelles plus avancées) pourraient amener les jeunes doués à vivre 
plus intensément de telles expériences (intimidation, taquineries). 

Risque plus élevé d’intimidation et de taquineries?
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la douance intellectuelle : un processus de développement 
différent qui s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte 
(p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer, Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon,                              
2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

6. Le plus souvent associé à des traits, caractéristiques ou 
comportements distinctifs (manifestations visibles de la douance): 
• Imbriqués dans l’identité de la personne et de sa famille.
• Peuvent s’exprimer (ou non) de manière variable dans le temps et 

selon les contextes, et ce, tant d’une manière positive que négative.
• Influencés par des facteurs personnels et environnementaux. 
• Servent à dépister et identifier les individus doués intellectuellement.   

La douance est donc un concept : 
- Multidimensionnel (Peut concerner n’importe quelle(s) dimension(s) de 

l’aptitude humaine : intellectuelle, physique, sociale, sensorielle, etc.) 
- Variable (au cours de la vie, selon les contextes ou l’environnement). 
- Malléable (nécessite suffisamment d’opportunités dans l’environnement 

et de chance pour se développer). 
- Dynamique (en mouvement, dépend des forces positives et négatives 

en action, des forces qui sont intérieures et extérieures à l’individu).



• Intensité, niveau d’engagement et excitabilité accrues. 
• Niveau d’engagement et motivation intrinsèquement liés à l’intérêt. 
• Hautement sensible à son environnement, aux autres et à son vécu intérieur        

(p.ex. haut niveau d’empathie, d’introspection, grande perception des détails, 
réactions vives, recherche/évitement de certaines sensations). 

• Traite rapidement l’information (p.ex. raisonne vite, n’aime pas la lenteur). 
• Excellente mémoire (p.ex. faits, événements, quantité de connaissances). 
• Apprentissage rapide, par plaisir et guidé par ses intérêts, selon des méthodes 

différentes et qui lui sont propres.  
• Préfère la complexité, immense besoin d’approfondir ses sujets d’intérêt.
• Niveau plus élevé de perfectionnisme sain (ambitions perfectionnistes).

Même s’il existe des listes, aucune ne peut prétendre représenter toute la 
gamme possible des manifestations de la douance observables (MÉES, 2020) 
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Traits, caractéristiques et comportements distinctifs
(P.ex. Karpinski et al., 2017 ; Pfeiffer et al., 2018 ; Rinn & Bishop, 2015) 



• Préfère la complexité, recherche la profondeur. 
• Perfectionnisme (sain ou malsain).
• Plus haut niveau de créativité, besoin d’innover, pensée divergente, critique. 
• Grandes capacités métacognitives, d’abstraction, de généralisation, de 

visualisation et d’utilisation de la métaphore. 
• Introversion, plus grand besoin de solitude.
• Sentiment d’être différent, expérience sociale plus positive avec des pairs de 

même niveau intellectuel.  
• Facilité académique, sans efforts, ennui à l’école. 
• Généralement plus performant que la moyenne (quantité, complexité). 
• Curiosité, fascination dans un ou plusieurs domaines d’intérêt. 
• Fortes convictions morales et sens de la justice élevé. 
• Sens de l’humour qui peut sembler particulier, sophistiqué ou sarcastique. 
• Fort besoin de sens (p.ex. comprendre l’utilité, avoir un sens à sa vie).
• Peut paraître contestataire, voire opposant (argumenter = discuter), 
• Pensées intuitives, perspicaces et lucides, tendance philosophique.

Traits, caractéristiques et comportements distinctifs
(P.ex. Karpinski et al., 2017 ; Pfeiffer et al., 2018 ; Rinn & Bishop, 2015) 
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Comprend et apprend plus rapidement que la moyenne des gens
• Acquière les connaissances et développe                   

ses compétences plus vite que la moyenne.
• N’a pas besoin de pratique et de répétitions.  
• Performe mieux quand le rythme est rapide et 

que le contenu est condensé, enrichi, complexe, 
etc. 

• Performe mieux quand il peut travailler à son 
rythme, seul, à sa façon. 

• Propension à l’ennui (p.ex. tombe dans la lune), au 
désengagement, à la démotivation.  

• Tolère mal d’attendre ou de fait de ne rien faire. 
• Impatient quand il doit suivre le rythme d’un groupe.
• Déteste les tâches de pratique ou de répétition (bâcle, 

rechigne, s’oppose, se fâche). 
• Peut sembler exigent envers lui-même/les autres,
• Relations difficiles avec ses pairs ou avec l’autorité. 

Capable de retenir une plus grande quantité de connaissances
• A développé une quantité impressionnante de 

connaissances générales ou spécifiques.
• Intérêts spécifiques et intenses.
• S’entend plus facilement avec les gens qui ont 

un haut niveau de connaissances générales. 

• Difficulté à terminer les tâches qui ne sont pas dans 
ses intérêts. 

• Désorganisé, fait trop de choses à la fois. 
• Difficulté à se conformer aux consignes, à respecter un 

sujet imposé ou à travailler en équipe. 
• Relations sociales peu satisfaisante, isolement, rejet.  

Traits, caractéristiques et comportements distinctifs
Qui peuvent s’exprimer tant d’une manière positive que négative. 

      Quelques exemples : 
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Comprend facilement ce qui est nouveau, complexe, plus abstrait
• Curieux, cherche à comprendre et approfondir. 
• Cherche activement à développer ses 

connaissances et ses habiletés, de manière 
autonome (surtout s’il a pu développer une 
méthode de travail).  

• Aime la nouveauté, les questions ouvertes qui 
font appel au raisonnement et à la logique. 

• Exigeant envers les autres s’il ne peut satisfaire 
lui-même sa curiosité, insistant, peut devenir arrogant 
et exigeant.  

• Difficulté à suivre les consignes, terminer les tâches ou 
se concentrer s’il maitrise déjà la matière ou si on s’
éloigne de ses intérêts spécifiques.  

• N’aime pas les tâches de répétition et de révision, peut 
s’y opposer passivement ou activement. 

Créativité plus développée que la moyenne
• Pensées flexibles et hors normes. Pense, perçoit 

et agit différemment, + original.
• Habileté précoce à créer et à utiliser des cadres 

conceptuels, des procédures, des méthodes.
• Comprend l’inhabituel et l’abstrait. Humour 

développé (jeux de mots, sarcasme).

• Perçu comme dérangeant et irrespectueux face à 
l’autorité, confronte traditions, règles établies.

• Frustré face aux demandes, cadres ou systèmes 
rigides et prédéterminés, ou quand les autres ne 
comprennent pas ou n’apprécient pas son originalité. 

• Hors sujet, perçu comme étrange, bizarre, différent.

Développement moral précoce
• Normes idéalistes et sens de la justice 

développé. 
• Attentes élevées envers soi-même et les autres.  
• Perfectionnisme sain et dépassement de soi.  

• Peut viser des buts non réalistes, se sentir frustré. 
Critiques auto-imposées ou perfectionnisme négatif.

• Intolérant à l’injustice, ne comprend pas le cadre, 
s’oppose. 

• Difficultés en relation, ne comprend pas l’autre. 
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Développement précoce et remarquable du langage
• Excellente expression orale, volubile, passionné, 

possible surprononciation                   (accent « à 
la française »).

• Passionné par les mots et le contenu des livres. 
• Utilise un vocabulaire juste, riche, etc. 

• Peut paraître hautain ou vantard                                         
aux yeux des autres.  

• Argumente, conteste. 
• Parle constamment, interrompt, dérange. 
• Reprend les autres sur la justesse de leur vocabulaire.

Pensées intuitives, perspicaces et lucides
• Habileté à synthétiser rapidement ses pensées 

et à généraliser à travers les disciplines.
• Compréhension instantanée des faits, des 

situations, des gens, des solutions, etc.
• Pensée critique, évaluative, lucide.  
• Plus grande perception des détails, recherche 

l’esthétisme, grand sens de l’observation.  

• Refuse de faire les démarches ou de suivre les étapes 
demandées, incapable d’expliquer sa réponse, omet 
des détails et fixe sur d’autres.

• Questionne la pensée ou la généralisation des autres, 
a des attendes élevées envers les autres, critique, etc. 

• Doute de soi, autocritique, exigence trop élevée envers 
soi, résiste à la nouveauté. peur de l’échec. 

Hyperfocus et capacité élevée d’attention soutenue 
lorsqu’engagé dans une tâche ou un domaine d’intérêt

• Grande capacité de concentration, attention 
intense, persistance, ténacité et détermination à 
atteindre ses buts.

• Refuse d’interrompre ce qu’il fait, peut s’opposer aux 
demandes ou aux consignes, paraître rigide et têtu 
lorsqu’il a une idée, un projet ou un but en tête. 
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Par exemple, pour favoriser leur réussite éducative (p.ex. Callahan & Hertberg-Davis, 
2018 ; Little, 2018;  Shaunessy-Dedrick, 2018; VanTassel-Baska, 2018) : 

Des traits et des caractéristiques particulières 
qui, souvent, entrainent des besoins particuliers.
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la douance intellectuelle : un processus de développement 
différent qui s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte 
(p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer, Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon,                              
2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

7. Le plus souvent associé à des forces adaptatives et cognitives : 

8. Associé à de plus grandes différences intra-individuelles (au sein même de 
la personne, entre les différentes sphères de son développement) et 
inter-individuelles (d’une personne à l’autre, c.-à-d. que les individus doués 
sont plus différents les uns des autres que semblables), ce qui génère un 
groupe d’individus très hétérogène.

• Requises pour relever les plus grands défis auxquels la plupart font 
face au cours de leur vie. 

• Associées à une meilleure capacité d’adaptation sociale et 
psychologique que leurs pairs non-doués ainsi qu’à une plus grande 
réussite académique, de plus hauts niveaux d’éducation ainsi qu’un 
meilleur rendement, une plus grande satisfaction de vie et une plus 
grande réussite à l’âge adulte. 

• Présence de nombreux facteurs ayant été associés à une meilleure 
résilience (Neihart & Yeao, 2018).



� De plus grandes différences que dans la population générale sur les plans : 
1. Intra-individuel, c’est-à-dire au sein même de l’individu, entre les 

différentes sphères de son développement (p.ex. Pereira Da Costa, 2019 ; 
Pfeiffer, 2015 ; Silverman, 2018). 
- Variations plus importantes entre ses différentes capacités cognitives 

(p.ex. attention, mémoire). 
- À chaque fois, un profil unique de forces et de faiblesses.

2. Inter-individuel, c’est-à-dire d’un individu doué à l’autre (p.ex. Pereira Da 
Costa, 2019 ; Pfeiffer, 2015 ; Silverman, 2018). 

� Les individus doués intellectuellement sont plus différents les uns des autres que 
ne le sont les individus qui présente un développement intellectuel dans la norme. 

� Ils sont plus différents que semblables entre eux. 
� Chaque enfant, adolescent ou adulte doué intellectuellement est unique. 
� Le manuel technique et d’interprétation du WISC-V montre que l’étendue des 

performances possibles d’un enfant déjà identifié doué auparavant est vraiment 
très vaste (Wechsler, 2016). 

Un groupe vraiment très hétérogène 
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la douance intellectuelle : un processus de développement 
différent qui s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte 
(p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer, Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon,                              
2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

9. Avec des différences importantes et significatives entre les hommes et les 
femmes, et ce, tant dans l’enfance qu’à l’adolescence et à l’âge adulte.

10. Un développement différent qui existe aussi dans les milieux ruraux, les 
milieux socioéconomiquement défavorisés, les populations issues des 
minorités culturelles et ethniques ou de l’immigration, la communauté 
LGBTQ+, etc. 

� Moins souvent identifiés doués. 
� Sous-représentés dans les programmes scolaires spécialisés.
� La pauvreté, les inégalités sociales et économiques ainsi que le racisme 

affectent aussi les individus doués, et souvent d’une manière différente.
� Défis uniques lorsqu’ils se développement dans une communauté rurale.
� Les méthodes de dépistage, d’identification, d’évaluation, de sélection, de 

soutien et d’éducation doivent être adaptées pour ces populations. 
(p.ex. Liu & Waller, 2018 ; VanTassel-Baska & Hubbard, 2016 ; Worrell & 
Dixon, 2018) 



Des différences importantes entre garçons et filles 
Autant de filles que de garçons HPI, mais avec d’importantes différences 

(p.ex. Goldman, 2011 ; Callahan, & Hébert, 2018 ; Kohan-Mass, 2016)
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la douance intellectuelle : un processus de développement 
différent qui s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte 
(p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer, Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon,                              
2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

11. Un processus de développement différent qui se poursuit tout au 
long de la vie adulte (p.ex. Brown et al. 2020 ; Jung, 2012 ; Rinn, & Bishop, 2015). 

• La douance chez l’adulte constitue un domaine de recherche et de pratique qui soulève 
de plus en plus d’intérêt, et ce, même si les chercheurs et experts ont jusqu’à maintenant 
largement concentré leurs efforts sur les plus jeunes.

• Même si les études sont rares, les experts croient qu’à l’âge adulte, les individus doués 
ou 2e continuent de manifester des caractéristiques particulières qui, le plus souvent, 
continuent d’entrainer des besoins différents. 

• Il ressort de la littérature scientifique que le fait de se développer avec une douance ou 
une 2e a influencé (et continue d’influencer), à différents degrés et sur divers aspects, 
l’ensemble des sphères de vie de l’adulte (professionnelle, sociale/relationnelle, 
familiale/parentale, psychologique, etc.). 

• Tandis que certains adultes savent qu’ils vivent avec une douance ou une 2e depuis leur 
enfance ou leur adolescence, d’autres ne le réalisent que plus tardivement au cours de 
leur vie, souvent lorsqu’ils découvrent qu’un de leur enfant présente une douance ou une 
2e. 



Caractéristiques générales des adultes doués ou 2e
(p.ex. Rinn, & Bishop, 2015 ; Perrone-McGovern et al. 2012)

[diapo 1 de 2]

• Plus haut niveau de perfectionnisme et grand besoin d’accomplissement.  

• Difficultés à accepter la critique. 

• Intensité et hyperexcitabilité intellectuelle (c’est-à-dire un immense besoin de 
comprendre, de développer ses connaissances et ses compétences, une intense 
curiosité et une recherche quasi incessante de stimulation, une vitesse plus élevée 
des pensées, et une tendance marquée à tout explorer, à vouloir découvrir, à tout 
analyser, etc.). 

• Sensibilité souvent plus élevée à leur vécu intérieur, aux autres et à leur 
environnement (p.ex. compassion, empathie, hypersensibilités). 

• Besoin élevé d’appartenance en lien avec un fort sentiment d’être différent, voire 
isolé ou incompris (surtout quand ils ne sont pas entourés par d’autres personnes 
doués dans leur environnement social), et ce, combiné à un fréquent besoin de 
solitude et une plus grande introversion.  

Rappel : même chez les adultes, les personnes douées ou 
2e sont plus différentes les unes des autres que semblables. 
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[diapo 2 de 2]
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• Identité qui peut être diffuse, amenant un grand besoin de se comprendre, une 
quête identitaire, etc.  

• Sentiment d’être envahi par leur propre créativité.

• Ont leur propre façon d’apprendre, qui diffère le plus souvent de celle de la 
plupart des gens. 

• Recherchent la justice, l’authenticité et la vérité. 

• Fort sens de l’humour qui, parfois, peut être difficile à comprendre pour la 
moyenne des gens.  

• Difficultés à comprendre (et à adhérer) à plusieurs normes sociales.

• Difficultés avec l’autorité et immense besoin d’autonomie. 

• Convictions morales fortes. 

• Recherche de sens à leur vie (sens du « plus grand que soi »). 

• Sentiment de sous-performance et/ou d’imposteur fréquent chez les adultes 2e.

Caractéristiques générales des adultes doués ou 2e
(p.ex. Rinn, & Bishop, 2015 ; Perrone-McGovern et al. 2012)



Les besoins particuliers des adultes doués ou 2e
(p.ex. Rinn, & Bishop, 2015 ; Perrone-McGovern et al. 2012)

Lind (2005) aborde la question des parents qui, tout en faisant face aux besoins 
émotionnels et sociaux de leurs propres enfants doués, se rendent compte qu'ils 
ont également été doués en tant qu'enfants et continuent de l'être. 

L’autrice propose cinq besoins particuliers sur lesquels les adultes doués peuvent 
se concentrer afin de favoriser leur propre talent et devenir de meilleurs modèles 
pour leurs enfants doués : 

1. Reconnaître leurs propres dons; 
2. Nourrir leur développement identitaire; 
3. Se donner la permission d'être des personnes en croissance, en évolution et 

imparfaites; 
4. Profiter et faire face à diverses formes de d’hyperexcitabilité; 
5. Développer leurs forces et leurs habiletés d’adaptation. 

https://www.sengifted.org/post/fostering-adult-giftedness-acknowledging-and-addre
ssing-affective-needs-of-gifted-adults 
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la douance intellectuelle : un processus de développement 
différent qui s’inscrit de l’enfance à l’âge adulte 
(p.ex. Brown et al., 2020 ; Pfeiffer, Shaunessy-Dedrick & Foley-Nicpon,                              
2018 ; Pfeiffer, 2018 ; Rinn, & Bishop, 2015)

12. Qui peut grandement se complexifier par une double exceptionnalité (2e), 
c’est-à-dire la douance avec un (ou +) trouble associé. En effet, La douance est 
processus développemental (et non une maladie, un syndrome ou un trouble) 
et concerne donc tout le spectre entre la norme et la pathologie, notamment :    

• Mieux comprendre la double exceptionnalité (2e) de façon générale :  
✔ Massé et al. (2022) : 

https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_doublement_exceptionnels   

• La 2e-Trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH).
✔ https://ciddt.ca/mieux-comprendre-la-double-exceptionnalite-le-profil-unique-

des-individus-doues-intellectuellement-haut-potentiel-et-tda-h/ 
✔ Massé et al. (2022) : https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_TDAH   

• La 2e-Trouble d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, etc.).
✔ https://ciddt.ca/ciddt-profil-doublement-exceptionnel-twice-exceptional-doua

nce-trouble-dapprentissage-ta/ 
✔ Massé et al. (2022) : https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_TSAp

• La 2e-Trouble du spectre de l’autisme (TSA).
✔ Massé et al. (2022) : https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_TSA   

https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_doublement_exceptionnels
https://ciddt.ca/mieux-comprendre-la-double-exceptionnalite-le-profil-unique-des-individus-doues-intellectuellement-haut-potentiel-et-tda-h/
https://ciddt.ca/mieux-comprendre-la-double-exceptionnalite-le-profil-unique-des-individus-doues-intellectuellement-haut-potentiel-et-tda-h/
https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_TDAH
https://ciddt.ca/ciddt-profil-doublement-exceptionnel-twice-exceptional-douance-trouble-dapprentissage-ta/
https://ciddt.ca/ciddt-profil-doublement-exceptionnel-twice-exceptional-douance-trouble-dapprentissage-ta/
https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_TSAp
https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_TSA


La métaphore des couleurs est utilisée à de plusieurs reprises dans la littérature scientifique 
pour illustrer la double exceptionnalité (p.ex. Baum et al., 2017) :

Illustrer et estimer la prévalence de la 2e

✔ On ne sait pas encore combien d’élèves sont réellement 2e.

✔ Toutes catégories confondues, Ronksley-Pavia (2020), une chercheuse 
universitaire australienne estime qu’entre 2% (estimé conservateur) et 7 % 
(estimé plus libéral) de la population scolaire présenterait une double 
exceptionnalité. 

  (voir aussi p.ex. Barnard-Brak et al., 2015 ; Fugate, 
2018 ; Pfeiffer, 2015 ; Pfeiffer & Foley-Nicpon, 2018). 48



L’intégral de la citation originale en anglais Traduction libre en français

« Twice exceptional individuals evidence exceptional 
ability and disability, which results in a unique set of 
circumstances. Their exceptional ability may 
dominate, hiding their disability; their disability may 
dominate, hiding their exceptional ability; each may 
mask the other so that neither is recognized or 
addressed. 2e students, who may perform below, at, 
or above grade level, require the following:
∙ Specialized methods of identification that 

consider the possible interaction of the 
exceptionalities,

∙ Enriched/advanced educational opportunities 
that develop the child’s interests, gifts, and 
talents while also meeting the child’s learning 
needs,

∙ Simultaneous supports that ensure the child’s 
academic success and social-emotional 
well-being, such as accommodations, 
therapeutic interventions, and specialized 
instruction,

Working successfully with this unique population 
requires specialized academic training and ongoing 
professional development. »

(Baldwin et al. 2015, pp. 212–213)

« Les individus doublement exceptionnels témoignent d'une 
capacité et d'un handicap exceptionnels, ce qui se traduit par 
un ensemble unique de circonstances. Leur capacité 
exceptionnelle peut dominer, masquant leur handicap ; leur 
handicap peut dominer, masquant leur capacité 
exceptionnelle ; chacun peut masquer l'autre de sorte 
qu'aucun n'est reconnu ou adressé. Les élèves de 2e, qui 
peuvent avoir des performances inférieures, égales ou 
supérieures au niveau scolaire, ont besoin de ce qui suit : 
∙ Des méthodes d'identification spécialisées qui tiennent 

compte de l'interaction possible des anomalies,
∙ Opportunités éducatives enrichies/avancées qui 

développent les intérêts, les dons et les talents de 
l'enfant tout en répondant aux besoins d'apprentissage 
de l'enfant,

∙ Des soutiens simultanés qui assurent la réussite scolaire 
et le bien-être socioaffectif de l'enfant, tels que les 
aménagements, les interventions thérapeutiques et 
l'enseignement spécialisé,

Travailler avec succès auprès de cette population unique 
nécessite une formation académique spécialisée et un 
développement professionnel continu. »

(Baldwin et al. 2015, p. 212-213)

Définir la double exceptionnalité
En 2014, la Twice Exceptional Community of Practice, un groupe diversifié d'experts 
reconnus dans le domaine a adopté la définition suivante de la 2e et ses ramifications :
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Cette définition de la double exceptionnalité nous informe des trois présentations 
différentes (ou scénarios) qu’un profil doublement exceptionnel peut prendre en 
raison des effets de masquage et de compensation qui le caractérisent :

1. “Their exceptional ability may dominate, hiding their disability; 

2. their disability may dominate, hiding their exceptional ability; 

3. each may mask the other so that neither is recognized or addressed.”

3 scénarios peuvent se présenter
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• Caractérisent la double exceptionnalité (et son évaluation).
• Si importants qu’ils sont imbriqués dans la définition même du concept. 
• Effectivement, la coexistence d’une douance et d’un trouble 

(neurodéveloppemental : p.ex. TSA, TDA/H, trouble d’apprentissage ou de 
santé mentale) fait en sorte que l’un peu venir masquer / camoufler les 
manifestations de l’autre. 

Effets de masquage et de compensation

Une question de balance entre les forces et les faiblesses 
ou déficits, à chaque fois unique, de la personne.
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• Semble plus intelligent que ses notes ne le laissent présager.
• Adore lire, mais déteste écrire.
• Utilise un vocabulaire riche pour son âge, mais s’exprime mal à l’écrit.
• Participe activement aux discussions, mais ne se met pas en action.
• Aptitudes académiques variables, résultats inconstants.
• Performe bien lorsqu’on lui donne plus de temps pour compléter la tâche, mais 

moins lorsque la tâche est chronométrée ou qu’il doit faire vite.
• Réussit à l’école, mais montre un manque de confiance en lui et une estime de soi 

faible ou fragilisée, particulièrement lorsqu’il fait face à ses difficultés.
• Excelle dans certaines matières, performe ≤ à la moyenne dans d’autres.
• Performe bien devant un défi, mais difficultés dans les tâches faciles.
• Besoin d’un soutien parental inhabituel pour apprendre, interagir, s’organiser, etc. 
• Idées exceptionnelles, mais peine à s’organiser et à les exécuter.
• Écrit facilement à l’ordinateur, mais calligraphie lente ou illisible.
• Évite les tâches qui touchent ses faiblesses (p.ex. s’oppose, détourne l’attention). 
• Recherche la complexité, mais peine à apprendre par cœur, à mémoriser, etc.
• Comprend facilement les concepts, mais se frustre devant les tâches.
• Se fatigue en raison de la grande quantité d’énergie qu’il déploie pour compenser 

ses difficultés. 

Caractéristiques générales des jeunes 2e

(p.ex. Gilman & Peters, 2018 ; Silverman, 2018) 52



Caractéristiques PLUS SPÉCIFIQUES des élèves 2e-TA 
• Aptitudes en lecture inférieures à son potentiel intellectuel.
• Performances en lecture ≈ moyenne, mais < à ses capacités de raisonnement. 
• Peine à apprendre la relation entre graphèmes (symboles) et phonèmes (sons).
• Compréhension de lecture meilleure que le décodage phonétique des mots. 
• Inverse des lettres, peut confondre la droite et la gauche. 
• Difficultés apprendre à lire les horloges analogiques. 
• Difficultés à apprendre et retenir les séquences (p.ex. saisons, mois, temps)
• Oublie l’orthographe et les faits mathématiques après les avoir pratiqués. 
• Épelle le même mot de différentes manières. 
• L’expression écrite est plus difficile que l’expression orale. 
• Peine à organiser ses idées sur papier. 
• Devient anxieux face à certaines tâches scolaires, surtout s’il doit lire à voix haute. 
• Ne lit pas certains mots (saut, omission) ou en remplace par d’autres dont le sens 

(paralexie sémantique) ou l’apparence (paralexie visuelle) s’en rapprochent. 
• Conséquences négatives sur le développement socio-affectif et l’adaptation : 

- Estime de soi fragilisée, sentiment d’infériorité, manque de confiance. 
- Retrait social, dépression, anxiété.
- Opposition, frustration, évitement de la tâche (p.ex. perturber la classe). 
- Comportements d’inattention, d’agitation, d’impulsivité.  

53(p.ex. Beckmann & Minnaert, 2018 ; Gilman & Peters, 2018)



aide au dépistage douance et 2e
www.ciddt.ca
  - Centre des ressources
  - Questionnaires de dépistage : Parents / Adultes / Prof (À venir)
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http://www.ciddt.ca/


Massé, L., Mercier, P., Charest-Girard, C., Baudry, C., Brault-Labbé, A., & Nadeau, 
M-F. (2022). Le dépistage des élèves doublement exceptionnels. 6 pages. 
https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_depistage 

aide au dépistage des élèves 2e
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Un document qui résume la littérature scientifiques 
dans le domaine, destiné aux professionnels 
québécois produit par une équipe de 6 
professionnelles québécoises, dont 4 psychologues : 

∙ Line Massé, professeure au département de psychoéducation 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 

∙ Pascale Mercier, psychologue au Centre de services scolaire 
des Premières-Seigneuries.

∙ Camille Charest-Girard, psychologue au Centre de services 
scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB).

∙ Claire Beaudry, professeure au département de 
psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR).

∙ Anne Brault-Labbé, psychologue et professeure au 
département de psychoéducation de l’Université de 
Sherbrooke.  

∙ Marie-France Nadeau, psychologue et professeure au 
département d’enseignement préscolaire et au primaire de 
l’Université de Sherbrooke.  

Massé, L., Mercier, P., Charest-Girard, C., Baudry, C., Brault-Labbé, A., & 
Nadeau, M-F. (2022). L’évaluation de la double exceptionnalité. 31 pages. 

https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_evaluation    

Mieux comprendre l’évaluation de la 2e
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Un bref mot sur L’utilisation du wisc-v dans l’
évaluation de la douance / 2e

Certaines caractéristiques spécifiques du WISC-V qui peuvent affecter la validité de son 
interprétation lorsqu’on évalue un enfant ou un adolescent pour une hypothèse de 
douance ou pour une hypothèse de double exceptionnalité.

Bien que le manuel technique et d’interprétation du WISC-VCDN-F indique que cette plus 
récente version du test présente globalement de bonnes valeurs psychométriques 
(validité et fidélité), les trois plus importantes études de validité du WISC-V montrent qu’il 
existe d’importants enjeux liés à son utilisation chez une population d’enfants identifiés 
comme doués intellectuellement ou chez qui on soupçonne une douance intellectuelle : 

1. L’étude canadienne auprès d’enfants identifiés comme doués intellectuellement au que l’on retrouve aux pages 
54 à 56 du Manuel technique et d’interprétation du  WISC-VCDN-F (Wechsler, 2016). 

2. L’étude américaine auprès d’enfants identifiés comme doués intellectuellement que l’on retrouve aux pages 62 à 
64 du Manuel technique et d’interprétation du WISC-VCDN-F (Wechsler, 2016).

3. L’étude de Babcock et al. (2018) qui portait notamment sur la pertinence et l’utilisation des normes canadiennes 
du WISC-V pour détecter, d’une part, la douance intellectuelle et, d’autre part, la déficience intellectuelle. 

Pour un résumé des considérations soulevées par la NAGC :  
• National American Association for Gifted Children (NAGC). Position statement 

2018. Use of the WISC-V for Gifted and Twice Exceptional Identification.  
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED600122.pdf 57
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Parfois OUI et parfois NON. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolair
e-services-comp/Reussite-educative-eleves-doues.pdf

Selon le MÉES (2020), il est primordial de s’attarder au profil particulier de l’
élève sur lequel on se questionne : 

▪ Les élèves doués présentent des besoins que l’on trouve aussi chez les 
autres élèves, mais leur intensité et leur expression peuvent différer. 

▪ La très grande hétérogénéité des élèves doués implique une grande 
diversité de besoins. 

▪ Chaque élève doué possède un profil unique de capacités, de besoins et 
d’intérêts. 

▪ Ses besoins sont influencés par des facteurs personnels, mais aussi 
familiaux, sociaux et éducatifs. Les interrelations entre tous ces facteurs 
sont à considérer lors de la détermination de ses besoins.

✔ Dans ce contexte, la collaboration entre les différents acteurs impliqués 
auprès de l’élève prend tout son sens, particulièrement avec ses parents, 
puisque des manifestations attribuées à la douance, parfois en réaction à ce 
qui est vécu à l’école, peuvent être observées à la maison.
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L’élève doué présente-t-il des besoins particuliers à l’école? 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Reussite-educative-eleves-doues.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Reussite-educative-eleves-doues.pdf


Les principaux besoins de l’élève doué 
selon le MÉES (2020)

✔ Rapidité 
✔ Approfondissement
✔ Défis 
✔ Situations complexes et signifiantes 
✔ Reconnaissance et valorisation 
✔ Équilibre  
✔ Accompagnement 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/
adaptation-scolaire-services-comp/Reussite-educative-eleves-doues.pdf
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✔ Toujours selon le MÉES (2020), il peut être pertinent de recourir, dans 
certaines circonstances, à des évaluations professionnelles. Celles-ci ne 
doivent pas avoir pour visée d’établir un diagnostic ou de placer l’élève dans 
une catégorie, mais de préciser ses besoins. 

✔ Plusieurs autres sources d’information sont nécessaires à la détermination 
de ces besoins, dont : 
❑ ses travaux récents, 
❑ l’évolution de ses apprentissages, 
❑ les informations recueillies auprès des parents et du personnel de l’école qui 

gravite autour de lui, au sujet notamment de son développement socio-affectif.

✔ Ces différents éléments permettent de cibler les facteurs qui ont une influence 
sur ses apprentissages [incluant personnels, sociaux et émotionnels] et sur sa 
motivation scolaire. 

✔ La participation de l’élève vise à mieux établir ses besoins et les actions à 
privilégier en lui donnant l’occasion d’exprimer ce qui le préoccupe et ce qui 
est en mesure de l’aider. 

L’analyse globale de la situation de l’élève 
et la détermination de ses besoins
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établir ce qui peut être envisagé pour elle/lui à l’école 
en établissant un plan d’action global. 
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✔ Il importe d’avoir une vision d’ensemble pour développer une stratégie 
d’intervention globale tenant compte de toutes ses dimensions. 

✔ Le MÉES (2020) spécifie que, d’une classe ou d’une école à l’autre, les 
interventions privilégiées diffèrent pour être pertinentes en fonction des 
particularités du milieu. 

✔ La flexibilité pédagogique est privilégiée. 
→ Les écoles et les intervenants disposent d’une très grande souplesse pour mettre en 

œuvre les actions les plus pertinentes visant à soutenir l’ensemble de leurs élèves, 
dont les élèves doués. 

✔ La démarche du plan d’intervention n’est pas d’emblée et systématiquement la 
voie envisagée pour les élèves doués. 

Elle le sera toutefois dans certaines situations : 
→ Difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (double exceptionnalité)
→ Ont besoin d’interventions qui ont des répercussions sur leur cheminement 

scolaire (p.ex. accélération, outils technologiques). 



✔ Différenciation pédagogique dans le cadre du PFEQ 
✔ Enrichissement
✔ Diversification des regroupements d’élèves 
✔ Démarche du plan d’intervention 
✔ Tutorat
✔ Mentorat  
✔ Accélération scolaire 
✔ Profils, concentrations, sports-études, arts-études
✔ Activités parascolaires 
✔ Projet éducatif personnel (PEP) 

PISTES D’ACTION POUR SOUTENIR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES DOUÉS
Selon le mées (2020)  
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/
adaptation-scolaire-services-comp/Reussite-educative-eleves-doues.pdf
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« Les élèves doublement exceptionnels, à l’instar des autres types de clientèle ayant 
des besoins particuliers, peuvent nécessiter la mise en place d’interventions 
universelles ou d’interventions plus ciblées, spécialisées ou intensives, afin de leur 
permettre de développer leur plein potentiel, de se réaliser sur le plan personnel et 
d’apporter leur contribution à la société. »
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L’élève double exceptionnel (2e) présente-t-il des besoins 
particuliers à l’école? 

Massé, L., Verret, C., Nadeau, M.-F., Baudry, 
C., Brault-Labbé, A., Touzin, C. Grenier, J., 
Mercier, P., & Silly, D. (2022). Répondre aux 
besoins éducatifs des élèves doublement 
exceptionnels à l’école. 28 pages. 

https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_reponses  

https://www.uqtr.ca/de/docsynthese_reponses


L’importance de considérer … ses parents 

Tout travail avec un enfant doué ou 2e devrait [presque] toujours aborder les 
parents, la parentalité, la famille (Pfeiffer & Prado, 2018).  

Souvent, les parents d’enfant doué/2e (Hertberg-Davis, & Callahan, 2018) :  
- Peuvent être perçus comme surprotecteurs, privilégiés, impatients, exigeants, ou 

arrogants par les professionnels et intervenants scolaires. 
- Sentent que le développement du plein potentiel de leur enfant, de même que 

ses besoins particuliers ne sont pas une priorité pour l’école. 
- Sentent qu’ils ne sont pas suffisamment informés de ses progrès/défis. 
- Vivent divers degrés de frustration en lien avec : 

• Le manque de connaissances et d’expérience des différents intervenants,  
• Le manque de services en douance ou en 2e,   
• Certaines politiques, règles ou pratiques courantes.   

- Ne savent pas toujours comment aborder la douance/2e de leur enfant avec les 
intervenants, ni comment défendre ses besoins particuliers. 

- Se sentent isolés et mal à l’aise de discuter de l’avancement académique de leur 
enfant avec d’autres parents, les enseignants, la direction, etc. 
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Sept grands principes d’éducation 
Ressortent de la littérature scientifique comme favorisant le développement 
de la douance et du talent chez l’enfant et l’adolescent (p.ex. Matthews, & 
Jolly, 2018; Missett, 2018; Olszewski-Kubilius, 2018) :

1. Comprendre et accepter la douance en renforçant notre identité familiale, au 
sens large.

2. Développer et entretenir un haut niveau d’engagement, de cohésion, de 
structure et d’organisation familiale. 

3. Viser l’équilibre entre l’identification forte à la famille et la différenciation de 
chacun de ses membres. 

4. Se rappeler qu’un enfant doué, ça s’élève dans l’écoute, la communication, la 
démocratie, la philosophie et… l’argumentation. 

5. Privilégier la transmission de nos valeurs au fil des générations, et ce, par le 
biais de nos actions. 

6. Valider ses émotions, valider ses émotions, valider ses émotions. 
7. Favoriser le développement des caractéristiques individuelles de l’enfant doué 

qui soutiennent le développement du talent. 
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