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INTRODUCTION GENERALE 

 

La mémoire est une fonction cognitive majeure, permettant les apprentissages et les résultats 

académiques ; est aussi le suppo t de os sou e i s pe so els, asso i s au d eloppe e t de 

l ide tit . Les p e i es des iptio s li i ues de l autis e o t poi t  les pa ti ula it s du 

fonctionnement mnésique des individus avec autisme.  

Au-delà de la caractérisation clinique ou neuropsychologique du fonctionnement mnésique, 

l e jeu a tuel side ait e  l ide tifi atio  des apa it s sique diminuées ou préservées des 

individus avec autisme, afin de mieux cibler leurs besoins et compétences pour les accompagner dans 

leu  fo tio e e t uotidie . Cette th se a i les o e s i la p te tio  de po d e à es 

attentes, mais, souhaitons-le, pe ett a d  appo te  u e o t i utio . 

Cette thèse comporte quatre chapitres, présentant cinq articles. Dans le 1er chapitre, nous 

présentons un récapitulatif des données cliniques et cognitives associées à la théorie de la 

dysconnectivité cérébrale, et une revue de la littérature publiée dans une revue francophone (en 

annexe). Dans le 2ème hapit e, ous p se to s les sultats d u e ta-analyse portant sur la 

mémoire à court terme et la mémoi e pisodi ue à lo g te e da s l autis e. Da s le ème chapitre, 

ous p se to s les sultats d u e tude e  oi e p ospe ti e. E fi , da s le ème chapitre, nous 

p se to s des do es le t oph siologi ues, d u e tude de alidatio  hez des i di idus au 

développement typique, puis des données préliminaires chez des individus avec autisme. 
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Liste des abréviations 

ADI: Autism Diagnostic Interview 

ADOS: Autism Diagnostic Observation Schedule 

CIM: Classification Internationale des Maladies 

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

DT: Développement Typique 

EEG: Électroencéphalographie 

FN400: Frontal Negativity 

HFA: autisme de haut niveau (High Functioning Autism) 

LPC: Late Positive Component 

MCT: Mémoire à Court Terme 

MLT: Mémoire à Long Terme 

MP: Mémoire Prospective 

TSA: T ou les du Spe t e de l Autis e 
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CHAPITRE . L AUTISME  : APPROCHE CLINIQUE, COGNITIVE ET PHYSIOPATHOLOGIQUE  

1. HISTORIQUE, EVOLUTION NOSOGRAPHIQUE 

Le terme « autisme », dérivé du grec « autos » qui signifie « soi », est introduit en psychiatrie 

e   pa  le ps hiat e Euge  Bleule  pou  d i e l u  des s pt es de ase de la s hizoph ie, 

correspondant à l'isolement social et au repli sur soi. Ce terme est repris par Léo Kanner (1943/1968) 

pour décrire 11 cas d'enfants présentant un ensemble de symptômes particuliers définissant ce qu'il 

nomme « des troubles autistiques innés du contact affectif », associant l'isolement et les troubles du 

contact affectif, les difficultés de compréhension et de langage, et un désir obsessionnel d'immuabilité 

entraînant des actes répétitifs, stéréotypies, et intolérance au changement. Il remarque leur 

e elle tes apa it s si ues the hild e ’s e o  as phe o e al  p. , u il identifie dans 

plusieu s do ai es the excellent memory for events of several years before, the phenomenal rote 

memory for poems and names and the precise recollection of complex patterns and sequences  p. 

247). En 1944, Hans Asperger décrit des enfants présentant les mêmes types de troubles mais avec de 

meilleures performances intellectuelles et un développement du langage plus précoce et mieux 

adapté.  

La Classification Internationale des Maladies (CIM-10) définit aujou d hui l'autisme comme un 

trouble sévère et durable du développement qui se manifeste dès la petite enfance (avant trois ans), 

par des perturbations des interactions sociales, de la communication, et par des comportements 

restreints, répétitifs, et stéréotypés. Cette définition devrait être révisée prochainement dans la CIM-

11. Concernant le DSM-IV, il eg oupait aupa a a t sous l appellatio  « trouble envahissant du 

développement », cinq troubles différents (troubles autistiques, syndrome de Rett, syndrome 

d Aspe ge , t ou le d si t g atif de l e fa e, et t ou le e ahissa t du d eloppe e t o  sp ifi . 

Pour rendre compte de cette variabilité clinique et du niveau de sévérité, le DSM-5 (American 

Psychiatric association, 2013) utilise le terme de « troubles du spectre de l autis e » (TSA), intégré aux 

troubles neuro-développementaux. Les critères diagnostiques des TSA dans le DSM-5 regroupent deux 

dimensions : 1-les déficits persistants de la communication et des interactions sociales observés dans 

des contextes variés, et 2-le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des 

activités. Cette définition dimensionnelle, est complétée par un niveau de sévérité selon le niveau de 

l aide e uise. 

L autis e à haut i eau de fo tio e e t e  a glais HFA "High-functioning autism"), 

eg oupe les i di idus a e  autis e sa s d fi it i telle tuel est-à-dire quotient intellectuel > 70) ;  le 
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s d o e d Aspe ge  se caractérise par un ensemble de symptômes touchant notamment aux 

i te a tio s so iales et au  e t es d i t t. Les sujets p se ta t es fo es d autis e o stitue t 

généralement la majorité des participants des études de neuropsychologie et neurosciences de 

l autis e. 

2. DIAGNOSTIC CLINIQUE  

E  fo tio  de l'âge d'appa itio  des p e ie s s pt es, o  disti gue : "ea l  o set" 

appa itio  des p e ie s sig es a a t  ois da s % des as , et "late o set" appa itio  des 

p e ie s sig es ap s  ois, ou g essio  da s  à % des as  B so  et al., ; Thu  et al.,  

. E  effet, tous les e fa ts a e  autis e e p se te t pas de t ou les d s leu  e a e de ie. 

Les a ueu s les plus o ustes à  ois so t asso i s à des diffi ult s « de l'e gage e t so ial » 

po se au  p o s, o ta t isuel, sou i e so ial, pa tage du plaisi  et des i t ts , de la 

o u i atio  o  e ale poi te , gestes s oli ues , et du o po te e t i t ts est ei ts, 

o po te e ts p titifs, jeu  se so i- oteu s . Au ou s de la e a e de ie, les sig es les plus 

sp ifi ues so t les a o alies da s le d eloppe e t de l'atte tio  o joi te, et le eta d de la gage 

o p he sio , e p essio . L'a se e de a illage, de poi tage p oto-d la atif à  ois, l'a se e 

de ots isol s à  ois, l'a se e d'asso iatio  de ots à  ois, et la pe te du la gage ou d'u e 

o p te e so iale doi e t fai e suspe te  le diag osti  Da so , . 

 Le diag osti  de l'autis e est li i ue. Les p i ipau  outils d aide au diag osti  so t l'ADI 

Autis  Diag osti  I te ie , Rutte  & Le Couteu ,  et l'ADOS Autis  Diag osti  O se atio  

S hedule, Lo d et al., . L'ADI o siste e  u  e t etie  se i-st u tu  d'e i o  deu  heu es a e  

les pa e ts, et pe et u e aluatio  ualitati e et ua titati e des s pt es, pou  des e fa ts de 

 a s et plus. Les t ois do ai es s pto ati ues so t e plo s : i te a tio s so iales ip o ues, 

o u i atio  et la gage, o po te e ts p titifs et st ot p s. L'ADOS est u e helle de 

l'o se atio  de l'e fa t se i-st u tu e plaça t l'e fa t da s u e situatio  sta da dis e de jeu 

essita t u  te ps de passatio  d' ½ h à ¾ h, et u  e egist e e t id o. 

3. EPIDEMIOLOGIE 

  U e ta-a al se de Fo o e, Qui ke, & Hage  , po ta t su   tudes soit i  

illio s de pa ti ipa ts, a esti  la p ale e à ,  pou    e  populatio  g ale. Cette tude 

a aussi o t  u e o latio  sig ifi ati e e t e le tau  de p ale e et l'a e de pu li atio , 

attesta t d u e aug e tatio  de la p ale e. Le se - atio est esti  à  à  ga ço s pou  u e fille 



9 

 

e u à : , Loo es et al., , et  ga ço s pou  u e fille da s le s d o e d'Aspe ge  ; il e iste u  

eta d e tal asso i  da s  à % des as, u e asso iatio  a e  l' pilepsie da s % des as, et da s 

% des as, le s d o e autisti ue est s d o i ue eu ologi ue, g ti ue, ou ta oli ue . 

Elsa agh et al.  o t esti  la p ale e o diale des TSA à /  . Ces hiff es 

o espo de t au  do es f a çaises, puis ue la HAS, da s so  appo t de , a a çait u e 

p ale e esti e pou  l e se le des TSA à  à  pou   pe so es de oi s de  a s. Plusieu s 

tudes appo te t u e aug e tatio  de la p ale e da s l autis e depuis u e dizai e d a es ou 

plus Da so ,  ; Ne iso  et al.,  ; Zaho od  et al., , li e à u  eilleu  ep age et à u  

diag osti  plus p o e, à u  la gisse e t des it es diag osti ues ; e tai es tudes sugg e t 

aussi l agg a atio  des fa teu s e i o e e tau  pa  e e ple la pollutio  de l ai , Da so  . 

4. ETIOPATHOGENIE DES TSA 

Le lie  e t e ausalit  g ti ue et autis e est u  fait o se suel depuis la d o st atio  de 

l'h ita ilit  le e de l'autis e à pa ti  d' tudes de ju eau  ; l autis e a u e o posa te g ti ue 

et pig ti ue o ple e et le e Ra as a i & Ges h i d,  ; Shailesh et al.,  ; Wa e & 

Che g, . Des fa teu s de is ue fa iliau  so t ide tifi s âge pa e tal le , i eau d tudes 

sup ieu , ig atio  - le fait d'a oi  u e e e à l' t a ge - Sa di  et al.,  ; Wa g et al.,   

ai si ue des fa teu s e i o e e tau  e positio  ate elle à des to i ues – alp oate – et 

pollua ts pe da t la g ossesse, La  et al., . U  deu i e t pe de fa teu s e i o e e tau  

o e e les o pli atio s p i atales h pe te sio  g a idi ue, dia te gestatio el, p - la psie, 

p se tatio  pa  le si ge, h o agies, sa ie e , et les fa teu s d'ad e sit  o e a t le  

p atu it , souff a e p o e, petit poids de aissa e, h pe - ili u i ie, s o e d Apga  as – 

Ga de e  et al., .  

Cohe   a p opos  u  od le tiopathog i ue de l'autis e e glo a t le 

d eloppe e t du e eau au i eau i t a-ut i  et post- atal p o e te a t o pte des p iodes 

de o ga isatio  de l'a hite tu e du e eau, e  pa ta t de la p olif atio  eu o ale et de la 

ig atio  eu o ale, e  passa t pa  la p olif atio  gliale, la fo atio  des s apses et leu  

o ga isatio  figu e . Il sugg e ue les fa teu s de is ue g ti ues asso i s à l'autis e so t tous 

les fa teu s ui o t a oi  u  effet su  le d eloppe e t et la atu atio  ale p o e, et ue les 

fa teu s p , p i, et o atau , o t les es effets. Ces fa teu s de is ue a outisse t à u e 

t aje toi e eu o-d eloppe e tale alt e, do t l'autis e est l'e p essio  li i ue. 
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Figure 1. Modèle multifactoriel probabiliste de l'étiopathogénie de l'autisme (Cohen, 2012) 

5. THEORIES COGNITIVES DE L AUTISME  

La ps hopathologie og iti e o stitue u  i eau d'a al se i te diai e e t e les i eau  

li i ue et eu o iologi ue. Des th o ies diff e tes, li es au  aspe ts li i ues da s les do ai es 

so iau  et o  so iau  o t t  p opos es : 

5.1.  DYSFONCTIONNEMENT EXECUTIF (OZONOFF, PENNINGTON, & ROGERS, 1991)  

 De a i e g ale, le te e de fo tio s e uti es o espo d à u  e se le o ple e de 

a is es og itifs ui pe ette t d'o ga ise , de o t le , et de pla ifie  des a tio s, afi  de 

fa ilite  l'adaptatio  du sujet à des situatio s ou elles, ota e t lo s ue les a tio s outi i es, 

'est-à-di e les ha ilet s og iti es su -app ises, e peu e t suffi e Gil e t & Bu gess, . Des 

tudes hez les patie ts ol s s puis e  eu oi age ie hez des i di idus sai s o t o t  u e 

i pli atio  p i ipale des gio s f o tales et p f o tales da s le fo tio e e t e utif.  

 Da s l'autis e, l'h poth se d'u  t ou le des fo tio s e uti es a t  p opos e o pte te u 
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du pa all le e t e e tai s o po te e ts autisti ues et e tai s s pt es de patie ts f o to-l s s 

e . o po te e ts p titifs et st ot p s da s les TSA, et les pe s atio s hez e tai s patie ts 

f o to-l s s ; Da asio,  ; t ou les de la pla ifi atio  da s es deu  populatio s . Deu  ta-

a al ses e tes o t ide tifi  des d fi its ho og es des fo tio s e uti es da s les TSA oi e 

de t a ail e ale et spatiale, fle i ilit  e tale, flue e, pla ifi atio , et i hi itio  a e  u e taille 

d effet od e De et iou et al., ; Lai et al., . 

5.2.  DEFICIT DE COGNITION SOCIALE ET DE THEORIE DE L'ES PRIT (BARON-COHEN, LESLIE, & 

FRITH, 1985) 

 Cette h poth se suppose ue les p o l es de so ialisatio  et de o u i atio  da s les TSA 

so t dus à u  d fi it sp ifi ue e  th o ie de l'esp it ToM pou  Theo  of i d , ui o espo d à la 

apa it  d'att i ue  des tats e tau  au  aut es. Ba o -Cohe  et al.  o t d o t  ue les 

e fa ts a e  TSA p se te t des pe fo a es d fi itai es au test de fausses o a es dit de « Sall  

et A e », test le plus e o u de ToM, o pa s au  e fa ts au d eloppe e t t pi ue DT  ui 

ussisse t d s l âge de, t ois ou uat e a s.  

5.3.  DEFAUT DE COHERENCE CENTRALE (FRITH, 1996) 

 Cette th o ie fait f e e à u  « st le » de t aite e t de l'i fo atio  plut t u'à u  d fi it. 

Les i di idus a e  TSA o t e aie t des diffi ult s à e  e t ai e les i a ia ts et do  la sig ifi atio  

glo ale des situatio s. 

 Cette th o ie a t  à plusieu s ep ises e a i e : i itiale e t F ith  a p opos  u'il 

s'agissait d'u  iais e  fa eu  du t aite e t des a a t isti ues lo ales de l'i fo atio , puis l'auteu  

a is l'a e t su  le d faut d'i t g atio  de l'i fo atio . Pa  e e ple, les i di idus a e  autis e o t 

des pe fo a es sup ieu es da s des tâ hes e u a t le t aite e t des a a t isti ues 

l e tai es du sti ulus plut t ue so  t aite e t o figu al Booth & Happ , . Co e e à ette 

th o ie, le od le de iais pe eptif sugg e u  t aite e t de l i fo atio  da a tage o ie t  e s les 

d tails et les i fo atio s de as- i eau Booth & Happ ,  ; Happ  & Booth, . 

5.4.  MODELE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS COMPLEXES (MINSHEW, GOLDSTEIN, & 

SIEGEL, 1997)  

 Ce od le suppose u  d fi it s le tif da s le t aite e t des i fo atio s o ple es alo s ue 

le t aite e t des i fo atio s si ples est p se . Mi she , Goldstei , & Siegel  o t ide tifi , 

hez de jeu es adultes a e  TSA, des d fi its da s les ha ilet s ot i es, les p eu es o ple es de 
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oi e et la gage et de aiso e e t, alo s ue les pe fo a es da s les tâ hes d atte tio , tâ hes 

si ples de oi e et de la gage, et isuo-spatiales, taie t p se es. Les auteu s o lue t ue 

les sultats e so t pas att i ua les à u  eta d e tal, et sugg e t ue le t aite e t se so iel ou 

les fo tio s og iti es so t o p o ises ua d le t aite e t de l i fo atio  e de les apa it s 

og iti es, à ause d u e ua tit  t op i po ta te d i fo atio s et/ou de te ps essai e pou  les 

t aite .  

Willia s, Goldstei , & Mi she   o t pli u  leu s sultats hez des e fa ts a e  TSA, 

etta t e  ide e des diffi ult s da s les tests e plo a t le o t le oteu , des tâ hes o ple es 

de la gage et de oi e, et aussi la pe eptio  se so ielle, pa  oppositio  à des pe fo a es 

p se es da s les es do ai es a e  du at iel plus si ple. 

Plus les i fo atio s so t o ple es, et plus elles doi e t t e i t g es depuis les ai es 

o ti ales « de as i eau » post ieu es, pe etta t le t aite e t se so iel l e tai e  e s les 

ai es o ti ales « de haut i eau » f o tales et p f o tales sous-te da t les fo tio s og iti es 

o ple es - la gage, aiso e e t, so ialisatio … . Ce od le de t aite e t des i fo atio s 

o ple es pe et d'i t odui e les p i ipes d'i t g atio  de l'i fo atio  et de o e ti it  ale. 

Les p e i es tudes e  i age ie st u tu elle da s l autis e o t is e  ide e des 

a o alies du sillo  te po al sup ieu  e . Boddae t et al., , et u e du tio  du olu e du 

o ps alleu  e ie  da s F azie  et al., . Ces pa ti ula it s st u tu elles du o ps alleu  o t 

t  asso i es à u e di i utio  de la o e ti it  a t opost ieu e et i te h isph i ue da s les 

TSA e  Just et al., . 

6. CONNECTIVITE ET DYSCONNECTIVITE CEREBRALE DANS LES TSA  

La p e i e fo ulatio  de la th o ie de la d s o e ti it , pa  Just et al. , fait f e e 

à u  « h pofo tio e e t » des seau  eu o au  da s l'autis e, sugg a t ue l autis e « est u  

t ou le og itif et eu o iologi ue a u  et aus  pa  u e di i utio  de l'i t g atio  au sei  des 

i uits au , sulta t e  u  d fi it d'i t g atio  de l'i fo atio  à l' helle eu ale et 

og iti e ». Ai si, les d fi its og itifs o se s da s les TSA se aie t plus sus epti les de se a ifeste  

lo s ue la tâ he de a de u e i t g atio  à u  haut i eau de o ple it , i d pe da e t du 

do ai e de la tâ he, e ui ejoi t la th o ie a a e pa  Mi she  et Goldstei  su  le d faut de 

t aite e t des i fo atio s o ple es. 
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6.1.  BASES NEURALES DE LA CONNECTIVITE 

Le od le de F isto   a i itiale e t d fi i t ois i eau  de o e ti it  : la o e ti it  

a ato i ue o e io s s apti ues e t e eu o es p o hes, et o e tio s loig es e t e 

eu o es o e t s pa  des fi es de su sta e la he , la o e ti it  fo tio elle d pe da e 

te po elle e t e des patte s d'a ti atio  eu o ale, pou  des gio s ales spatiale e t 

loig es , et la o e ti it  effe ti e i flue e u'u  s st e eu al e e e su  u  aut e, ausalit  

des a ti atio s ales .  

La o e ti it  a ato i ue et fo tio elle s'e e e à t ois i eau  de o t le. À l' helle 

i os opi ue, se t ou e le eu o e et la a i e do t il t a s et l'i fo atio  ia ses o e io s 

s apti ues. Plusieu s t pes de s apses o ga ise t la o e ti it  du eu o e : la o e ge e le 

de fusio  de l'i fo atio , la di e ge e diffusio  de l'i fo atio , la ip o it  ai tie  de 

l'i fo atio  su  le te ps , i hi itio  lat ale i pli u e da s la supp essio  des po ses eu o ales 

o u e tes , et les p oje tio s topog aphi ues pe ette t le elai apide de l'i fo atio .  

À l' helle sos opi ue, de l'o d e de plusieu s e tai es de i o t es, se t ou e t les 

i i olo es et a o olo es o ti ales figu e . Les olo es ep se te t des i uits lo au  de 

eu o es, g a t u e o e ti it  lo ale : plusieu s i i olo es à gau he  s'o ga ise t e  

a o olo es au ilieu , ui à leu  tou , s'o ga ise e  u  seau lo al à d oite . 

 

Figure 2. Organisation en colonnes du néocortex (Bressler & Tognoli, 2006). 

 À l' helle a os opi ue, de solutio  illi t i ue, se t ou e t les gio s ales 
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s g g es, ui s asso ie t à des fo tio s ales sp ifi ues e  fo tio  de leu s lo alisatio s, et 

e e e t u e o e ti it  i te - gio ale figu e  : o e tio s a ato i ues de su sta e la he . 

 Le p i ipe de s g gatio  fo tio elle f e à l'e iste e de eu o es sp ialis s, a a t des 

p op i t s fo tio elles o u es, o ga is s e  populatio s de eu o es disti tes au sei  d'ai es 

o ti ales. Les ai es toa hite to i ues de B od a   o espo de t à e p i ipe de 

s g gatio . O  ide tifie e i o   gio s o ti ales ui se disti gue t pa  leu  a hite tu e 

eu o ale. Les eu o es, i i olo es et a o olo es à l i t ieu  de es gio s, o t des 

p op i t s et fo tio s oisi es. 

 Du p i ipe de s g gatio  fo tio elle e ge le p i ipe de sp ialisatio  fo tio elle, 

puis ue les gio s a a t u e toa hite tu e diff e te o t aussi des les fo tio els diff e ts, 

'est-à-di e so t sp ialis es da s e tai s t pes de t aite e t de l i fo atio . L'e e ple le plus 

a ua t de sp ialisatio  fo tio elle est l'ho o ulus de Pe field . Le p i ipe de 

s g gatio  d fi it des gio s ales a e  des fo tio s disti tes, l'i te a tio  e t e es gio s 

ales d fi it le p i ipe d'i t g atio  fo tio elle, au sei  de seau  fo tio els au . 

Ces seau  au  so t des e se les de gio s dist i u es su  le e eau, ui i te agisse t lo s 

de la alisatio  d'u e tâ he.  

 

6.2.  MOYENS D ETUDE DE LA CONNECTIVITE CEREBRALE  

❖ Co e ti it  a ato i ue e  IRM de diffusio  ou DTI Diffusio  Te so  I agi g  : pe et d' tudie  

la i ost u tu e d'u  tissu à pa ti  du ou e e t des ol ules d'eau.  

❖ Co e ti it  fo tio elle e  IRM fo tio elle f MRI  : l IRM fo tio elle IRMf  epose su  

l'effet BOLD Blood O ge atio  Le el Depe da t . La o e ti it  fo tio elle e t e deu  

gio s a ti es est alu e pa  la o latio  te po elle e t e les a ti atio s ales de es 

deu  gio s, g â e au oeffi ie t de Pea so . 

❖ Co e ti it  fo tio elle e  EEG et MEG : l EEG et la MEG pe ette t d'e egist e  les a ti it s 

le t o ag ti ues du e eau. La o e ti it  fo tio elle e  EEG et MEG est esti e pa  la 

s h o ie e t e deu  populatio s de eu o es ui d ha ge t à la e ga e de f ue e, 

et e  e te ps. 
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7. HYPOTHESES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE LA DY SCONNECTIVITE DANS LES TSA 

7.1.  ANOMALIES A L'ECHELLE MICROSCOPIQUE 

❖ Modèle de l'AMP cyclique  

Le modèle de l'AMPc dans les TSA dérive de l'étude du syndrome de l'X fragile, l'une des 

premières causes de retard mental congénital, dont la prévalence est estimée à 1 pour 2000 à 4000 

hommes et 1 pour 4000 à 8000 femmes (Tsiouris & Brown, 2004). Le syndrome de l'X fragile est aussi 

la première cause d'autisme syndromique, dont la comorbidité varie en fonction des études entre 7% 

(Loesch et al., 2007) et 30% (Kelly, 2008). L'adénosine monophosphate cyclique ou AMPc agit en tant 

que second messager, qui conduit en intracellulaire le message des neurotransmetteurs. La 

comorbidité de l'X fragile et de l'autisme a fait discuter un déficit commun de la cascade de l'AMPc. 

Plusieurs auteurs ont effectivement documenté des taux bas dans le syndrome de l'X fragile, mais  chez 

les individus avec TSA les niveaux d'AMPc sanguin et dans le LCR sont plus élevés, faisant discuter des 

processus de compensation (Kelley et al., 2008). Les déficits dans la cascade de l'AMPc se 

répercuteraient au niveau microscopique dans le défaut de transmission du signal synaptique. La 

production cérébrale d'AMPc est aussi influencée par les opioïdes et le valproate.  

❖ Les théories valproate, et du « monde intense » 

Le modèle valproate a été proposé par Markram & Markram (2010) puis Favre, Markram, & 

Markram (2019) d ap s des od les u i s d'autis e. L'ad i ist atio  d'a ide alp oi ue à des rats 

(Makram et al, 2008) a montré des comportements de peur amplifiés, associés à une hyper-mnésie, 

suggérant que leur environnement pouvait être émotionnellement aversif et mémorisé 

excessivement. La théorie du « monde intense » suppose qu'un fonctionnement cérébral augmenté 

est le œu  de l'autis e, g a t u e pe eptio , atte tio , et des apa it s si ues aug e t s. 

L'environnement est alors perçu par les individus comme trop intense et aversif, conduisant aux 

symptômes autistiques du retrait social et en communication. 

❖ Macrocéphalie et anomalies à l'échelle microscopique (figure 3) 

Selon Courchesne et al. (2019), un excès de neurones pyramidaux serait la cause de 

l aug e tatio  de p i t e â ie  hez les e fa ts ult ieu e e t diag osti u s a e  TSA, ui 

génèrerait un défaut dans la mise en place de la connectivité anatomique. La connectivité locale et à 

courte distance serait augmentée, au détriment de la connectivité à longue distance. Un excès de 
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cellules pyramidales dans les cortex frontal et préfrontal, où la « sur-croissance » cérébrale apparaît 

maximale dans les premières années de vie des enfants avec TSA, va produire un déséquilibre 

excitation/inhibition neuronale (Rubenstein & Merzenich, 2003), altérant la connectivité locale. 

 

Figure 3. Volume cérébral en fonction de l'âge chez les individus avec TSA comparés aux individus 

avec développement typique. (Courchesne et al., 2019). 

7.2.  ANOMALIES A L'ECHELLE MESOSCOPIQUE 

La connectivité à l'échelle mésoscopique est générée par les mini-colonnes, qui correspondent 

à l'architecture cellulaire des régions du néocortex chez toutes les espèces de mammifères. Ces mini-

colonnes sont constituées de neurones de projection pyramidaux excitateurs, et d'interneurones 

GABAergiques inhibiteurs qui modulent les inputs et outputs pyramidaux. L'étude anatomo-

pathologique de cerveaux dans les TSA (figure 4) montre des mini-colonnes réduites en taille mais 

augmentées en nombre, d'où une impression de densité cellulaire accrue (Casanova, Buxhoeveden, & 

Gomez, 2003). 
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Figure 4. A o alies des i i olo es da s l’Autis e. R du tio  de taille des inicolonnes chez les 

individus avec TSA (à droite) par rapport aux sujets sans TSA (à gauche). Les minicolonnes sont 

délimitées au trait. (Casanova et al, 2006). 

Ces anomalies mésoscopiques seraient liées au nombre d'interneurones GABAergiques 

diminué dans les minicolonnes (Levitt, Eagleson, & Powell, 2004). Chez les individus au développement 

typique (TD pour Typically Developing, à gauche sur la figure 5), chaque mini-colonne fonctionne 

comme une unité fonctionnelle, avec des neurones stellaires excitateurs (en vert) et des interneurones 

inhibiteurs (en rouge), qui reçoivent des inputs sensoriels thalamiques (flèches bleues), intégrant 

l'information au sein des mini-colonnes et latéralement. Les interneurones GABAergiques inhibiteurs 

ont des projections descendantes vers les neurones pyramidaux (en violet, figure 5) et stellaires (en 

vert).  Une inhibition latérale (lignes vertes pointillées) va moduler la précision du traitement de 

l'information, en régulant l'input excitateur thalamique, et provenant des mini-colonnes adjacentes. 

Dans l'autisme (à droite sur la figure), la diminution des interneurones va générer une excitabilité 

corticale excessive et moins contrôlée, entravant le traitement de l'information. 
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Figure 5. Schématisation de la balance entre l'excitation et inhibition au sein des minicolonnes, chez 

un individu au développement typique (à gauche) et dans l'autisme (à droite) (Levitt et al, 2004).  

8. DYSCONNECTIVITE CEREBRALE ET SIGNES CLINIQUES DE L AUTISME  : 1ER  ARTICLE 

Dans l a ti le figurant en annexe, nous rapportons une revue de la littérature des études 

i te p ta t les sig es li i ues de l autis e t iade  au ega d de la th o ie de la d s o e ti it  

cérébrale (Desaunay, P., Guénolé, F., Eustache, F., Baleyte, J. M., & Guillery-Girard, B., Revue de 

Neuropsychologie, 2014).  

D autres études ont depuis apporté des arguments supplémentaires sur les liens entre les 

difficultés de langage dans les TSA et l h poth se de la d s o e ti it  cérébrale. Gabrielsen et al. 

(2018) ont mis en évidence, chez des enfants (7 – 17 ans) avec autisme dit de « bas niveau » (faible 

niveau de langage), une diminution de la connectivité inter-hémisphérique et intra-réseau (réseaux 

par défaut, attentionnel, et auditif), associée à une augmentation de la connectivité entre les réseaux 

par défaut et attentionnel, suggérant, chez ces enfants, que les réseaux cérébraux permettant le 

langage sont peu ségrégés et peu intégrés.  
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Figure 6. Anomalies de connectivité à l'échelle micro, méso, et macroscopique, et les principaux 

résultats d'études de connectivité expliquant les symptômes cardinaux des TSA (Ctvt: connectivité) 
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CHAPITRE 2. LA MEMOIRE DANS L AUTISME  

 

1. MODELES THEORIQUES DE LA MEMOIRE HUMAINE 

La oi e pe et l e odage, le sto kage, et la up atio  d i fo atio s ulti odales 

isuelles, auditi es, olfa ti es, ta tiles, et . . L e odage de l i fo atio  peut t e alis  de a i e 

intentionnelle ou incidente. Le stockage peut être de durée a ia le, de oi s d u e i ute da s la 

mémoire à court terme) jus u à des d e ies (mémoire à long terme). Enfin, la récupération peut 

s effe tue  de diff e tes a i es : rappel libre (aucun indice de récupération), rappel indicé 

(certaines informatio s p se t es à l e odage le so t aussi lo s de la up atio , pa  e . le o  

d u e at go ie s a ti ue pou  u e liste de ots s a ti ue e t asso i s , ou e o aissa e les 

informations encodées sont présentées à nouveau lors de la récupération). 

Le d eloppe e t des od les de oi e e  eu ops hologie s est appu  i itiale e t 

sur des données cliniques (patients amnésiques HM et KC par exemple) pour montrer des dissociations 

entre compétences mnésiques altérées et conservées. Nous présenterons ici quelques dissociations 

en rapport avec les systèmes de mémoire étudiés dans cette thèse. 

1.1.  DISSOCIATION ENTRE MEMOIRE A COURT TERME (MCT) ET MEMOIRE A LONG TERME 

(MLT) 

Atkinson & Shiffrin (1971) ont initialement proposé une distinction entre mémoire à court 

terme (MCT) et mémoire à long terme (MLT). Ce modèle propose que la MCT a une capacité de 

stockage limitée, son rôle étant essentiellement de maintenir temporairement disponibles des 

informations pour résoudre une tâche donnée ; cette modalité préfigure le modèle de mémoire de 

travail qui sera proposé par Alan Baddeley. Ces informations seraient ensuite transmises en MLT, ce 

ui pe ett ait à l i di idu de appele  es mêmes info atio s à pa ti  de l u  des deu  s st es. 

1.2.  MEMOIRE DE TRAVAIL 

La mémoire de travail est une évolution du concept de MCT, qui permet un maintien 

temporaire associé à la manipulation de l'information. Le modèle de Baddeley & Hitch (1974) de la 

mémoire de travail distingue trois composantes : (1) la boucle phonologique, associée au maintien et 

à la a ipulatio  d i fo atio s pho ologi ues / auditi es ; (2) le calepin visuo-spatial associée au 

ai tie  et à la a ipulatio  d i fo atio s isuelles ; et (3) l'administrateur central, qui correspond 
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au processus attentionnel de contrôle et de coordination, qui intègre les informations des deux 

premiers sous-systèmes et les met en relation avec les connaissances stockées en MLT. Dans une 

version révisée du modèle de mémoire de travail, Baddeley (2000) ajoute (4) le buffer (tampon) 

épisodique, qui permet le stockage et la a ipulatio  pa  l ad i ist ateu  e t al des i fo atio s 

issues des deux sous-systèmes et de la MLT (figure 7). 

 

 

Figure 7. Modèle de la Mémoire de Travail Baddeley (2000). 

1.3.  DISSOCIATION ENTRE MEMOIRE PROCEDURALE ET MEMOIRE DECLARATIVE 

Cohen & Squire (1980) proposent une dichotomie entre mémoire procédurale et mémoire 

déclarative. La mémoire procédurale correspond à un système relativement indépendant et s e p i e 

dans l a tio  ; les i fo atio s u elle o tie t so t peu ep se ta les et o  e alisa les. Au 

contraire, les informations stockées en mémoire déclarative sont de nature représentationnelle, 

verbalisables, et sont accessibles à la conscience. Ces représentations correspondent à des 

connaissances générales de type sémantique (« Paris, capitale de la France ») ou bien spécifiques 

épisodiques (événement autobiographique situé dans un contexte temporo-spatial précis). 

1.4.  DISSOCIATION ENTRE MEMOIRE EP ISODIQUE (ME) ET MEMOIRE SEMANTIQUE (MS) 

Tulving (1972) propose initialement la distinction entre mémoire épisodique (ME) et mémoire 

sémantique (MS). Ces systèmes de mémoire renverraient à des états de conscience différents lors de 

la récupération. La conscience o ti ue, pe etta t d a oi  u e o duite i t ospe ti e su  le o de, 

est associée à la mémoire sémantique. La récupération en mémoire sémantique s appuie 
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généralement sur un sentiment de familiarité. La conscience autonoétique permettrait au sujet de 

prendre conscience de sa propre identité et de son inscription dans le temps (passé, présent, et futur) ; 

cet état de conscience est associé à la mémoire épisodique, et le processus de récupération qui y est 

associé est la olle tio , ui s a o pag e d u  « voyage mental dans le temps ». 

1.5.  MODELES ARCHITECTURAUX DE LA MEMOIRE HUMAINE  

❖ Modèle mono-hiérarchique de Tulving (1995) 

Le modèle SPI (Serial Parallel Independant, figure 8) (Tulving, 1995) propose une organisation 

architecturale comprenant 5 systèmes de mémoire : L e odage est « sériel », c est-à-dire que 

l i fo atio  est e od e depuis les plus as i eau  e s les plus hauts. Le stockage « parallèle » 

permettrait un stockage des informations dans les différents sous-systèmes, et la récupération 

« indépendante » pe ett ait u e up atio  de l i fo atio  pa  le s  s st e s  si ue s  

concerné(s) sans le recours aux autres systèmes. Dans ce modèle figure le système de représentation 

perceptive qui opère à un niveau pré-s a ti ue a a t l a s à la sig ification), est de nature non 

consciente, et sous-te d ait les effets d a o çage pe eptif. 

 

Figure 8. Mod le SPI, d’ap s Tul i g  et Eusta he & Desg a ges . 
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❖ Modèles MNESIS (Eustache & Desgranges, 2008 ; Eustache, Viard, & Desgranges, 2016)  

Le modèle MNESIS (Modèle NEo-Structural Inter-Systémique, figure 9) offre une approche 

intégrative des modèles de mémoire. Il comprend les 5 systèmes de mémoire identifiés dans le modèle 

SPI et intègre les différentes composantes du modèle de mémoire de travail de Baddeley qui devient 

central dans cette proposition. Le modèle MNESIS ajoute les interactions entre les différents 

systèmes : sémantisation de la mémoire (rétroaction entre la mémoire épisodique vers la mémoire 

sémantique), et reviviscence (interactions entre la mémoire épisodique et le système de 

représentation perceptif). 

 

Figure 9: Modèle MNESIS (Eustache & Desgranges, 2008 ; Eustache, Viard, & Desgranges, 2016). 

2. PARTICULARITES MNESIQUES DES TSA, LIEN S AVEC LES MODELES COGNITIFS 

Initialement, Boucher & Warrington (1976) ont identifié, chez des enfants avec TSA, des 

performances diminuées dans des tests de mémoire épisodique utilisant le rappel libre, avec des 

performances intactes dans les tests de rappel indicé. Ce pattern de résultats, proche de celui observé 

dans les amnésies hippocampiques, orientait vers l e iste e d u  d sfo tio e e t hippocampique. 

Plus récemment, Boucher, Mayes, & Bigham (2012) ont suggéré que les particularités mnésiques dans 

les TSA résulteraient davantage des anomalies de connectivité cérébrale entre les aires sensorielles 

primaires et les aires associatives, et à des particularités fonctionnelles des aires préfrontales médiales, 

hippocampiques, et pariétales postérieures.  
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Les données sur le fonctionnement mnésique dans les TSA p o ie e t d études 

eu ops hologi ues esse tielle e t, a e  peu d tudes e  eu oi age ie, es de i es 

investiguant principalement la mémoire de travail. Plusieurs de ces études neuropsychologiques ont 

fait le lien avec les particularités cognitives des TSA.  

2.1.  MEMOIRE ET DYSFONCTIONNEMENT EXECUTIF 

Le dysfonctionnement exécutif dans les TSA a été initialement associé à des difficultés de 

rappel de la source (Hala et al., 2005), qui requiert plus de ressources exécutives que la reconnaissance 

d ite s. Hala et al. suggèrent en 2005 que le rappel de la source requiert au minimum deux fonctions 

exécutives, i.e. la mémoire de travail et l i hi itio , ui so t alt es da s l autis e (Demetriou et al., 

2018 ; Lai et al., 2017). Plus récemment, Barbalat et al., (2014) ont proposé à des adultes avec autisme 

sans déficience intellectuelle une tâche de mémoire visuo- ot i e pe etta t d alue  le i eau de 

essou es e uti es allou es. Cette tude epose su  le od le d u e o ga isatio  hi a hi ue des 

fonctions exécutives Bad e & D Esposito,  qui propose trois niveaux de contrôle progressifs : le 

contrôle sensoriel (associé aux informations sensitives), le contrôle contextuel (associé au contexte 

perceptif immédiat), et le contrôle épisodique (associé au contrôle temporel dans lequel le stimulus 

survient). Les auteurs ont identifié que ces adultes avec autisme ont le même niveau de contrôle 

exécutif que les adultes contrôles dans les deux premiers niveaux, et des performances diminuées 

lorsque la tâche requiert un plus haut niveau de contrôle épisodique. 

2.2.  MEMOIRE ET DIFICULTES DE  THEORIE DE L ESPRIT  

Les études développementales chez des individus avec TD o t o t  ue l a uisitio  de la 

th o ie de l esp it et le d eloppe e t de la oi e pisodi ue so t asso i s, puis ue i f e  des 

tats e tau  au  aut es d pe d d e p ie es a térieures (Perner et al., 2007, puis Hoerl, 2018). 

Peu d tudes o t alu  e lie  da s les TSA. Lind & Bowler (2009) observent une corrélation entre les 

performances en mémoire de la source (self versus other) et en théorie de l esp it da s le g oupe 

contrôle seulement, mais absente chez les individus avec TSA. Les tâches de rappel libre, dont le rappel 

de la source, sont associées à la conscience autonoétique et au processus de récollection. Plusieurs 

études concluent donc à des anomalies de rappel et de récollection dans les TSA, contrastant avec une 

préservation de la reconnaissance et de la familiarité (Gaigg, Bowler, & Gardiner, 2014 ; Massand & 

Bowler, 2015). Ces anomalies de conscience autonoétique pourraient, dans une certaine mesure, être 

liées aux déficits de th o ie de l esp it (Dermot M. Bowler, Gardiner, & Gaigg, 2007). 
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2.3.  DEFAUT DE COHERENCE CENTRALE 

Plusieurs études ont montré que les individus avec TSA ne sont pas sensibles à la profondeur 

du t aite e t alis  lo s de l e odage, e ui e oie à la th o ie des « niveaux de traitement » (Level 

Of Processing LOP) (Bowler, Matthews, & Gardiner, 1997 ; Tager-Flusberg, 1991). Cette théorie 

s appuie su  le fait ue les items encodés de manière superficielle, est-à-dire sur des propriétés de 

surface, sont moins bien mémorisés que ceux encodés de manière conceptuelle ou sémantique (Craik 

& Lockart, 1972). Par exemple, Toichi & Kamio (2002) rapportent que la profondeur de l e odage 

réalisé sur des caractères japonais ne modifie pas les performances en récupération chez des individus 

avec autisme, contrairement aux contrôles. De même, les individus avec TSA ne tireraient pas bénéfice 

des si ila it s s a ti ues lo s de l encodage de listes de mots sémantiquement associés (Bowler, 

Gaigg, & Gardiner, 2008 ; Mottron et al., 2001). Ces résultats ont été interprétés au regard du modèle 

de d faut de oh e e e t ale et du fo tio e e t pe eptif aug e t  da s l autis e, ces 

mécanismes auraient pour consequence de li ite  le t aite e t et l e odage o eptuel 

d i fo atio s. 

2.4.  MODELE DE TRAITEMENT COMPLEXE DES INFORMATIONS 

Williams et al. (2006) ont suggéré que le traitement des informations complexes serait la cause 

des difficultés cognitives et mnésiques dans les TSA. Le niveau de complexité, représenté par le niveau 

d i t g atio  des i fo atio s, est li  au deg  d asso iatio  e t e les i fo atio s, et les TSA se aie t 

caractérisés par un déficit en mémoire associative (relational binding account, Bowler, Gaigg, & Lind, 

2011). Cette h poth se e oie au od le ta o o i ue d Halford (1993) qui décrit des étapes de 

développement cognitif augmentant avec le niveau de complexité : relations uniques (traitement 

d ite s i di iduels , elatio s i ai es pai es d ite s , puis elatio s te ai es. Bo le  et al. (2011) 

o t sugg  des diffi ult s de t aite e t des elatio s te ai es da s l autis e, e ui e d ait o pte 

des diffi ult s si ues et aussi d atte tio  o joi te, ui e uie t de o ise  les elatio s e t e 

soi, autrui, et un objet. 

A l i e se, l h poth se du su fo tio e e t pe eptif pe ett ait de e d e o pte de 

performances mnésiques augmentées dans les TSA avec du matériel visuo-spatial simple (Caron et al., 

2004 ; Caron et al., 2006). Des capacités de détection et de mémorisation augmentées de patterns 

visuo-spatiaaux si ples e pli ue ait les pi s d ha ilet s de certains individus avec TSA (Roser et al., 

2015). 
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2.5.  HYPOTHESE DU SUPPORT DE LA TACHE 

Bowler, Gaigg, et Gardi e  o t d elopp  l h poth se du suppo t de la tâ he task support 

hypothesis ) pour rendre compte de certains aspects de la mémoire dans les TSA. Ce modèle postule 

que, dans les situations offrant un support pour le traitement d'informations relationnelles, les 

individus avec TSA normalisent leurs performances (Bowler et al., 1997 ; Bowler, Gardiner, & 

Berthollier, 2004 ; Bowler, Gaigg, & Gardiner, 2009 ;  Bowler, Gaigg, & Gardiner, 2015). Le support peut 

correspondre, lors de l e odage, à l i titul  de la at go ie s a ti ue des mots à mémoriser (Bowler 

et al., 2009). De même, le support fourni, lors de la récupération, peut se traduire par une tâche de 

rappel indicé ou  de reconnaissance (Bowler et al., 1997 ; 2008; Mottron et al., 2001 ; Tager-Flusberg, 

1991). Le suppo t de la tâ he est pas seule e t li it  au  i fo atio s s a ti ue e t li es, et 

peut t e utilis  da s les o ditio s e e u a t pas d asso iatio s s a ti ues e t e les ite s 

(Bowler et al., 2000, 2008, 2015; Ring, Gaigg, & Bowler, 2015). 

 

3. META-ANALYSE DE LA MEMOIRE DANS LES TSA 

Nous avons réalisé cette méta-analyse en nous référant aux recommandations Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses guidelines (PRISMA, Moher et al., 2009). 

Cette étude a été enregistrée sous PROSPERO (International Prospective Register of Systematic 

Reviews) sous la référence CRD42018088958. 

3.1.  OBJECTIFS  

Cette ta-a al se se fo alise su  les oi es à ou t et à lo g te e hez des i di idus a e  

autis e de haut i eau HFA pou  High Fu tio i g Autis  ou s d o e d Aspe ge  AS pou  Aspe ge  

S d o e . Les o je tifs so t:  o pa e  les pe fo a es e  MCT et MLT hez les pa ti ipa ts a e  

autis e pa  appo t à des o t les au d eloppe e t t pi ue ;  alue  l effet du t pe de at iel 

e al, isuel, isuo-spatial  su  les pe fo a es si ues e  MCT et MLT ;  alue  l effet du 

t pe de up atio  appel li e, i di , e o aissa e  su  les pe fo a es e  MCT et MLT ;  

alue  l effet de l o ga isatio  du at iel s iel, asso iatif, s a ti ue e t asso i  su  les 

pe fo a es si ues. 
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3.2.  METHODOLOGIE 

❖ C it es d i lusio  : 

1- Etudes o pa a t les i di idus a e  et sa s TSA ou AS, pu li es e  a glais da s des e ues à 

o it  de le tu e. 

2- Diag osti  de TSA ou AS as  su  les thodes diag osti ues ADI ou ADI-R, et/ou ADOS ou ADOS-

, et/ou les it es diag osti ues DSM-IV, DSM-V, ou CIM- . 

3- I di idus a e  et sa s TSA appa i s su  le QI, alu  pa  les helles de We hsle  ou K-Bit ; ela 

i pli ue de fa to ue les pa ti ipa ts a e  TSA i lus so t dits de haut i eau HFA  ou a e  AS. 

4- Etudes appo ta t des pe fo a es e  oi e pa i les do ai es sui a ts : e al, isuel, ou 

isuo-spatial, et pa i les t pes de up atio  sui a ts : appel li e, appel i di , 

e o aissa e. 

5- Etudes pe etta t le al ul de la taille d effet Effe t Size ES , est-à-di e appo ta t la o e e et 

l a t-t pe pou  les sultats p se t s. 

❖ C it es d e lusio  

1. Afi  de li ite  l h t og it  e t e les tudes, ous a o s e lu les tudes a e  les thodologies 

sui a tes : 

1.1. Etudes utilisa t les it es diag osti ues DSM- , o e da s la ta-a al se de Bai auli et 

al.  po ta t su  l a al se du la gage hez les e fa ts a e  HFA, ta t do  ue les 

i di idus a e  TSA diag osti u s a e  les it es du DSM-  o t u e a ti it  ale 

diff e te EEG  de eu  diag osti u s a e  les it es DSM-  Cui et al., . 

1.2. Etudes i lua t des i di idus a e  diag osti  de pe asi e de elop e tal diso de s- ot 

othe ise spe ified PDD-NOS , ta t do  ue es i di idus o t des diffi ult s sp ifi ues 

des fo tio s e uti es S hu i k et al., , oi e de t a ail de B ui , Ve heij, & 

Fe di a d, , et oi e pisodi ue Ko a a & Ku ita, , ui o t ja ais t  

o pa es a e  elles p se t es pa  les i di idus a e  TSA. De plus, de o euses tudes 

utilisa t les it es DSM-  e lue t les i di idus a e  PDD-NOS. 

2. Pou  li ite  l h t og it  e t e les tudes, ous a o s aussi e lu les tudes a e  les 

thodologies sui a tes : 

2.1. Etudes a e  d aut e at iel, tel ue oi e auto iog aphi ue, oi e de la sou e ais 

la oi e pou  les ite s a t  o se e  

2.2. M oi e p ospe ti e, et u e ta-a al se su  le sujet e iste d jà La dsiedel et al., . 



29 

 

2.3. R up atio  ap s de lo gs d lais heu es, jou s , ui i pli ue des effets de o solidatio , 

peu tudi s da s les TSA. 

2.4. Etudes a e  des sti uli auditifs, et oi e pou  des d tails pe eptifs, ta t do  u e 

g a de a ia ilit  des sti uli, et thodologies da s es tudes. 

2.5. Etudes a e  du at iel e al utilisa t des ots de fai le o u e e effets de a et  hez 

les i di idus TD , ou des pseudo- ots, ou tudes su  les fausses e o aissa es 

❖ Classifi atio  des tests de oi e 

Pou  disti gue  les p eu es e  MCT et MLT, ous a o s utilis  les lassifi atio s de Lezak et al. 

 et St auss et al. , de la e a i e ue da s les ta-a al se de Bu ks et al.  

et Roig et al. . La MCT f e à la te tio  de uel ues i fo atio s oi s de  ite s  su  

u e ou te p iode de te ps de uel ues se o des à oi s d u e i ute  ; la up atio  des 

i fo atio s est i diate. La MLT f e à des tests : de o isatio  d au oi s  ite s, et/ou 

a e  u  d lai de te tio  e t e l e odage et la up atio  ; es it es so t si ilai es à la ta-

a al se de Mo to a et al.  po ta t su  la MLT da s la aladie de Hu ti gto . 

❖ Études i luses et a al ses statisti ues 

Nous a o s utilis  les ases de do es Pu ed et S ie eDi e t, et i lus  tudes figu e 

. Nous a o s alis  les a al ses statisti ues e  utilisa t REVMAN .  ; ous a o s utilis  des tailles 

d effets o posites lo s u il  a ait plus d u  sultat appo t  da s la e tude. Nous a o s alis  

les ta- g essio s e  utilisa t SAS . . 
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Figure 10. PRISMA flo  ha t.  So t i luses  tudes, pou  les uelles les pa ti ipa ts ’ taie t 

pas complètement indépendants ; au total, 53 études sont complètement indépendantes. Les 5 

études restantes ont été incluses dans les analyses seulement. 

3.3.  RESULTATS ET DISCUSSION  

❖ U  d fi it glo al de oi e da s les TSA 

Nous avons identifié des difficultés de MCT et de MLT Hedges  g= - .  e  MCT, Hedges  g= -

0.30 en MLT), pouvant résulter de l i pli atio  de deu  fa teu s p i ipau , altérés dans les TSA. 

D u e pa t, le d sfo tio e e t e utif, a a t isti ue og iti e des TSA Ozo off et al., 

; Russell, . Le odage et la up atio  e  MCT et MLT so t des p o essus o t l s, et 

asso i s au  fo tio s e uti es oi  pou  e ue Se e es, , a d Me kli ge , . L h poth se 

e uti e a t  o u e pa  plusieu s auteu s pou  e d e o pte des diffi ult s si ues da s les 
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TSA ; Maiste  et al. , pa  e e ple, o t sugg  ue la up atio  asso iati e est oi s 

auto ati ue et essite da a tage de o t le og itif hez des e fa ts a e  TSA o pa ati e e t 

à des e fa ts o t les.  

D aut e pa t, la sous- o e ti it  à lo gue dista e, a t o-post ieu e. Les p o essus 

si ues epose t su  des ai es ales sp ialis es et i t g es : ai es f o tales et p f o tales  

pou  les fo tio s e uti es, lo es te po au  i te es asso i s à la MLT pou  e ue, oi  Jeo g et al., 

, et ai es pa i to-o ipitales asso i es à la MCT Este  et al., ; Stepha e et al., . E  e 

se s, deu  e tes e ues de la litt atu e o t o fi  l e iste e d u e sous o e ti it  st u tu ale 

tude e  DTI, Ra e et al.,  et fo tio elle tudes e  EEG et MEG, O Reill  et al.,  a t o-

post ieu e da s les TSA. 

❖ Diffi ult s plus i po ta tes e  oi e à ou t te e u à lo g te e 

E  o pa a t MCT et MLT, ous ide tifio s des diffi ult s plus g a des e  MCT, a e  u e taille 

d effet od e Hedges  g= - .  [- . ; - . ], p=.  ; I²= % , et u  effet l ge  à od  e  MLT 

Hedges  g= - .  [- . ; - . ], p<.  ; I²= % , e  d pit d a al ses de diff e es de sous-g oupes 

o  sig ifi ati es I²= . % .  

 Deu  h poth ses peu e t t e dis ut es pou  e pli ue  es diffi ult s e  MCT, l u e og iti e, 

et l aut e le t oph siologi ue. L h poth se og iti e est dis ut e da s l a ti le joi t ; l h poth se 

le t oph siologi ue a t  dis ut e da s la e sou issio  de l a ti le, jug e i t essa te pa  les 

e ie e s, ais loig e des sultats o po te e tau . Nous la d eloppo s i i.  

Nous supposo s ue les pa ti ula it s le t oph siologi ues des TSA peu e t aussi li ite  les 

apa it s de sto kage e  MCT, puis ue elui- i epose su  u e a ti it  ale pe sista te sto kage 

a tif , ta dis ue le sto kage e  MLT epose su  des o aissa es p e ista tes sto kage passif . La 

p titio / af ai hisse e t de l i fo atio  e  MCT s asso ie à l i te a tio s d o des th ta  –  Hz  

et ga a ≥  Hz  : le o e de les ga a o te us da s u  le th ta o espo d au spa  e  

MCT Ho a d et al., ; Rou  et al., ; Sa thei  et al.,  ; Sause g et al.,  figu e . 
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Figure 11: modèle électrophysiologique de la maintenance active en MCT (Jensen & Lisman, 2005) : 

les ite s i di iduels so t od s pa  u  e se le de eu o es a ti s e se le au sei  d’u  cycle 

ga a ; l’a ti it  ale o espo da t à plusieu s ite s A – G). 

Da s u e e ue de la litt atu e d tudes d a ti atio  ou de epos e  EEG ou MEG da s les TSA, 

O Reill  et al.  o t o lu à des t ou les de la oh e e le t oph siologi ue, t aduisa t des 

a o alies de o e ti it  fo tio elle figu e . La di i utio  de la oh e e da s les ga es 

de f ue e asses o espo d ait à la sous- o e ti it  à lo gue dista e, et la oh e e lo ale 

aug e t e da s les f ue es le es ga a  o espo d ait à u e su - o e ti it  lo alis e. Nous 

supposo s ue les alt atio s des ga es de f ue e th ta et ga a pou aie t di i ue  le 

sto kage a tif des i fo atio s e  MCT. 
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Figure 12: études expertis es pa  O’Reilly et al. , e  EEG en haut) et MEG (en bas). En bleu, 

o e ti it  fo tio elle di i u e, e  ouge, aug e t e. E  a s isse delta   Hz ; th ta ,  – 8 

Hz ; alpha 8,5 – 12 Hz ; bêta 12 –  Hz ; ga a   Hz . 

❖ P ofil e  oi e à ou t et à lo g te e  

Nous a o s e suite pou sui i les al uls e  MCT et MLT, e  a al sa t les fa teu s, le t pe de 

at iel, et le t pe de up atio . Deu  sultats p i ipau  se d gage t. Les pe fo a es des 

i di idus a e  TSA so t si ilai es à elles des sujets o t les ua d la up atio  est a e  suppo t 

appel i di  et e o aissa e . Ce sultat o fi e l h poth se du « suppo t de la tâ he » 

d elopp  pa  Bo le , Gaigg, et Ga di e . E suite, les i di idus a e  TSA o t u e eilleu e MLT e ale 

ue isuelle, e ui o stitue u  sultat i atte du. 
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❖ O ga isatio  du at iel 

E  MCT, les pe fo a es e  oi e s ielle et o -s ielle so t di i u es da s les es 

p opo tio s, a e  u e taille d effet od  oi e s ielle : g= - .  [- . ; - . ], p=. , I²= %; 

oi e o  s ielle : g= - .  [- . ; - . ], p<. . La al se de sous-g oupe est pas sig ifi ati e 

I²= % . E  MLT pisodi ue, le al ul de la taille d effet su  l e se le des asso iatio s ite  – ite , 

ite  – o te te, listes, a e  ou sa s lie  s a ti ue  o t e u e di i utio  l g e à od e g= -

.  [- . ; - . ], p<. . Pou  les tâ hes de oi e pisodi ue e o t a t au u e asso iatio , 

la taille d effet est da s u e fou hette o pa a le g= - .  [- . ; - . ], p=. , e ui sugg e ue 

les i di idus a e  TSA o t des diffi ult s si ilai es pou  o ise  les i fo atio s asso i es et o -

asso i es.  

❖ Aut es h poth ses o  d elopp es da s l a ti le 

Les diffi ult s si ues p i ipales da s les TSA, l es pa  des tailles d effet les plus 

importantes dans cette méta-analyse, concernent ainsi la MCT et le rappel libre. Ces types de mémoire 

reposent sur une électrophysiologie commu e, l i t i atio  de ga es de f ue e th ta et ga a 

et leur activité soutenue dans le temps. Plusieurs études ont identifié que les générateurs thêta et 

gamma dans ces tâches mnésiques ont une localisation hippocampique (voir modèle de Giovannini et 

al., 2017), ce qui suggère une implication de cette structure dans les difficultés mnésiques des TSA. 

Peu d tudes o t e plo  le fo tio e e t hippocampique dans une tâche mnésique dans les TSA. 

Cooper et al. (2017) ont identifié une sous-connectivité hippocampique globale en récupération 

associative épisodique. Larrain-Valenzuela et al. (2017) ont proposé une origine hippocampique aux 

défauts de synchronisation thêta dans une tâche de MCT, et Arbab et al. (2018)  ont identifié une 

altération du couplage thêta-ga a da s u  od le u i  d autis e.  

Des anomalies hippo a pi ues so t f ue e t ide tifi es da s l autis e, ue e soit e  

imagerie structurelle (reviewed in Pagnozzi et al., 2018) et anatomopathologie (reviewed in Varghese 

et al., 2017), et nous supposons que des altérations structurelles et fonctionnelles hippocampiques  

sous-tendraient les difficultés mnésiques des TSA. En particulier, les générateurs thêta et gamma sont 

principalement hippocampiques ; nous pouvons suppose  ue les alt atio s de l hippo a pe 

pourraient sous-tendre les particularités électrophysiologiques thêta et gamma associées aux déficits 

en mémoire à court-terme et en rappel libre.  
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3.4.  CONCLUSION DE LA META-ANALYSE SUR LA MCT ET LA MLT EPISODIQUE DANS LES TSA  

Les résultats de cette méta-analyse nous montrent un schéma de performances préservées et 

diminuées dans les TSA : nous identifions un déficit limité en MLT épisodique verbale, et une 

préservation de la récupération avec support (rappel indicé et reconnaissance), et des difficultés en 

MCT et rappel libre. Deux interprétations sont discutables. 

D u  poi t de ue eu ops hologi ue, e s h a de sultats sugg e ue la oi e da s 

les TSA est préservée dans les épreuves ayant un chevauchement important avec le système de 

mémoire sémantique : reconnaissance à court et long-terme, mémoire verbale, et davantage MLT. En 

revanche, les individus avec TSA seraient davantage en difficultés dans les tâches mnésiques 

nécessita t u  t aite e t additio el de l i fo atio , ou eposa t su  les fo tio s e uti es 

(rappel libre, MCT). 

D u  poi t de ue le t oph siologi ue, e de ie  t pe d p eu es e  oi e appel li e 

et MCT) repose sur le même fonctionnement électrophysiologique (cycles thêta et gamma) qui 

correspond aux particularités électrophysiologiques dans les TSA (en puissance et cohérence dans les 

ga es de f ue e e t e . La o e ti it  fo tio elle sup ieu e da s l h isph e gau he 

pa  appo t à l h isphère droit expliquerait de plus le déficit en MLT visuelle et la MLT verbale 

relativement préservée. 
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CHAPITRE 3. LA MEMOIRE PROSPECTIVE DANS LES TSA  

  La mémoire prospective (MP) renvoie à la mémoire pour les actions qui doivent être 

alis es da s le futu . Ce t pe de oi e est utilis  da s la ie de tous les jou s, et s a e 

indispensable au fonctionnement normal à toutes les étapes de la vie (Mayes, 1997). Des difficultés 

d o ga isatio  au uotidie  so t f ue e t o u es pa  les i di idus a e  TSA, et eli es à des 

difficultés en MP selon Brandimonte et al. (2011). 

1. LA MEMOIRE PROSPECTIVE 

La MP comporte une composante « prospective », est-à-di e se sou e i  u u e a tio  doit 

être réalisée à un moment précis, et une composante « rétrospective », qui correspond au contenu de 

l a tio  à o ise  (Einstein & McDaniel, 1990). Quat e p o essus so t asso i s à la alisatio  d u e 

action en mémoire prospective :  l e odage de l i te tio  selo  les odalit s p ospe ti e et 

rétrospective ;  la te tio  de l i te tio  pe da t u e p iode où le sujet est o up  à d autres 

tâ hes est-à-dire la « tâche en cours » dans les paradigmes expérimentaux) ; puis (3) la réalisation 

de l i te tio , asso i e à deu  t pes de up atio  d i fo atio s « Time-Based » et «Event-Based» ; 

et  l aluatio  de l a tio  alis e et sa supp essio  e  MP afi  de e pas p te  l i te tio . 

La récupération « Time-Based » correspond au fait de se souvenir de réaliser une action après 

un certain délai (ex : retirer le gâteau du four après 30 minutes de cuisson), ou à un moment précis 

(retirer le gâteau du four à 17h). La récupération « Event-Based » correspond au fait de se souvenir de 

alise  u e a tio  lo s de l appa itio  d u  e e t p is e  : retirer le gâteau du four quand la 

minuterie du four sonnera). La MP Time-Based implique que le sujet auto-i itie l a tio  sa s i di e 

prospectif contrairement à la MP Event-Based où l a tio  doit t e alis e lo s de l o u e e d u  

événement défini. Le fonctionnement de la MP est associé aux fonctions exécutives, principalement 

de planifi atio  et d i hi itio  (McDaniel & Einstein, 2000), et à la mémoire de travail (West, 2011).  

La MP peut t e alu e e  o ditio s ologi ues, est-à-dire pendant une tâche effectuée 

da s la ie de tous les jou s pa  e e ple l o ga isatio  d u  epas , e ui pe et l aluatio  

simultanée des deux conditions Event-Based et Time-Based. Ce type de paradigme a comme principal 

a a tage d t e au plus p o he du fo tio e e t ha ituel des sujets. La MP peut également être 

évaluée avec des tâches de laboratoire qui permettent de tester de manière indépendante et 

contrôlée les conditions Event-Based et Time-Based. Les résultats comportementaux associent 
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l e a titude des po ses et le te ps de po se de la tâ he e  MP, ai si ue l e a titude des po ses 

durant la tâche en cours. 

2. LA MEMOIRE PROSPECTIVE DANS LES TSA 

2.1.  ALTERATIONS DE LA MP TIME-BASED 

Quelques études ont évalué la MP Time-Based séparément de la MP Event-Based dans deux 

tâches différentes (Altgassen et al., 2009 ; Williams et al., 2013 ; Williams et al., 2014) ou au cours 

d u e e tâ he (Altgassen et al., 2012 ; Henry et al., 2014 ; Kretschmer et al., 2014). L e se le 

des résultats permet de conclure à une altération de la MP Time-Based dans les TSA. 

Une méta-analyse récente de la MP dans les TSA par Landsiedel et al. (2017) apporte des 

hypothèses explicatives de ce pattern de performances en MP. Selon ces auteurs, plusieurs arguments 

plaide t e  fa eu  d u  d sfo tio e e t e utif entrainant des difficultés de récupération initiée 

par le sujet, sans indice de récupération extérieur, et oh e t a e  l e iste e d u e disso iation entre 

rappel libre diminué et rappel indicé préservé da s l autis e. L aut e h poth se fo ul e pa  es 

auteu s tie t o pte des lie s e t e MP et th o ie de l esp it (Ford et al., 2012). Aussi, les anomalies 

d i t ospe tio  observées dans les TSA perturberait le rappel de leurs propres intentions (Williams & 

Happé, 2010). 

2.2.  CONTROVERSES SUR LA MP EVENT-BASED 

Landsiedel et al. (2017) concluent que les biais méthodologiques des études en MP Event-

Based ne permettent pas de statuer formellement sur son fonctionnement dans les TSA. En ce sens, 

les quelques études rapportant des anomalies spécifiques de MP Event-Based sont critiquables sur 

plusieurs plans méthodologiques. Dans les paragraphes suivants, nous détaillerons certaines de ces 

études. 

Yi et al. (2014) mettent en évidence des performances diminuées chez des enfants avec TSA 

dans un protocole où les participants devaient nommer des cartes (tâche en cours) et tendre certaines 

d e t e elles à l e p i e tateu  MP Event-Based). Deux critiques majeures leurs sont formulées. 

Co e a t la tâ he e  ou s, les pe fo a es e so t pas ele es, et les e p i e tateu s o t 

pas e he h  à la fi  de l p eu e si les sujets pou aie t appele  les i st u tio s. De plus, les 

participants avec TSA et les contrôles taie t pas o e te e t appa i s selo  le QI.  
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Brandimonte et al. (2011), o t utilis  u e tâ he de at go isatio  d i ages tâ he e  ou s , 

associé à des images cibles devant être soit désignées par les participants (MP Event-Based) soit 

passées sous silence (aucune réponse, isa t à teste  les apa it s d inhibition). L ANOVA (groupe x 

condition) ne met pas en évidence de différence significative mais ces auteurs réalisent toutefois des 

t-tests, qui sont significatifs. Ces o ditio s d appli atio s de es tests post-hoc sont donc critiquables 

et ne permettent pas de conclure à une perturbation de la MP Event-Based. 

Dans un autre paradigme visant à évaluer le contrôle inhibiteur dans la MP Event-Based, 

Altgassen & Koch (2014) ont utilisé une tâche de catégorisation de mots (tâche en cours) associée à 

deu  o ditio s d i hi itio  tâ he de MP , fai le ou le e. Les auteu s o lue t à l a se e de 

déficit en MP Event-Based dans les TSA, même lorsque la demande en contrôle inhibiteur est élevée. 

Toutefois, Landsiedel et al. (2017) souligne dans sa méta-analyse que le groupe contrôle réalisait 

significativement mieux la tâche en cours. Ainsi, les ressources cognitives allouées à la réalisation de 

la tâche en MP ne seraient pas comparables dans les deux groupes. 

Plus récemment, Sheppard et al. (2016) o t te t  d alue  la MP Event-Based chez un groupe 

d e fa ts a e  autis e s e, où la tâ he e  ou s consistait en la manipulation de marionnettes par 

l e p i e tateu . Une fois encore, cette étude comporte plusieurs limites : absence d appa ie e t 

des deux groupes (avec et sans TSA), et absence de performances quantifiables pour la tâche en cours. 

3. ETUDE DE LA MEMOIRE PROSPECTIVE TIME-BASED ET EVENT-BASED 

3.1.  OBJECTIFS 

La méta-analyse de Landsiedel et al. (2017) ne permet pas de conclure sur le fonctionnement 

de la MP Event-Based da s les TSA. Ces auteu s o t dit  plusieu s e o a datio s pou  l aluatio  

de la MP dans les TSA afin de limiter les biais méthodologiques : (1) les groupes avec TSA et contrôles 

doivent être appariés à la fois en âge et en QI verbal et non-verbal ; (2) les performances sur la tâche 

e  ou s e doi e t diff e  da s les deu  g oupes pou  s assu e  ue les essou es og iti es 

allouées à la réalisation de la tâche en MP puissent être comparables ; de plus (3), les participants 

de aie t pou oi  appele  la o sig e à la fi  de l e p ie e afi  de ifie  ue la o posa te 

rétrospective de la tâche a été correctement mémorisée ; (4) les auteurs critiquent les études 

mélangeant les tâches de MP Time-Based et Event-Based, plus réalistes, mais difficiles dans 

l i te p tatio  des essou es og iti es allou es à l u e ou l aut e des o posa tes e  MP. 
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L o je tif de l tude d ite i-dessous est d alue  la MP Event-Based chez des adolescents 

âgés de 10 à 18 ans a e  et sa s TSA, et de d te i e  l i pa t de la ha ge si ue t ospe ti e 

(mémoire épisodique) et d aut es fonctions cognitives impliquées dans le fonctionnement de la MP 

(inhibition, mémoire de travail). Ces fo tio s ta t i pa t es da s l autis e (Demetriou et al., 2018; 

Wang et al., 2017), nous formulons l h poth se d u  lie  e t e celles-ci et les performances de MP. 

Nous avons suivi les recommandations de Landsiedel et al. (2017) pour limiter les biais 

méthodologiques (hormis pour la tâche en cours dont les performances diminuent chez les 

participants avec TSA, mais discuté comme une stratégie de compensation). 

3.2.  METHODOLOGIE 

Dans cette étude, nous avons recruté 16 adolescents (garçons) avec TSA et 18 contrôles (14 

ga ço s , appa i s selo  l âge, le QI e al et o -verbal (estimé par la Wechsler Intelligence Scale for 

Children 4th Edition WISC-IV; Wechsler, 2005). Tous les participants avec TSA ont été diagnostiqués 

selon les critères du DSM-5 (American Psychiatric Association and DSM 5 Task Force, 2013), confirmé 

pa  l ADI et/ou l ADOS. Le p oto ole de MP p opos  est elui utilis  pa  Gonneaud et al. (2014) et 

Gonneaud et al. (2017). La MP est évaluée en laboratoire dans les modalités Event-Based avec faible 

charge mnésique rétrospective et Event-Based avec charge mnésique rétrospective importante, 

pe da t la alisatio  d u e tâ he e  ou s. Cha u e de es o ditio s est test e s pa e t. Les 

tâches réalisées sont informatisées et utilisent le logiciel E-prime. 

❖ Tâche en cours 

Il s agit u e tâ he de at go isatio  s a ti ue d i ages. T ois s ies o pos es ha u e de 

 i ages e ad es d u e o du e oi e so t p se t es su  u  a  d o di ateu . Cha ue s ie 

dure 6 minutes. Une image apparait pendant 2 secondes et entre chaque image, est présentée une 

croix de fixation durant 1 seconde. Le sujet doit alors les classer en précisant oralement « VIE » ou « 

FAIT » si l o jet p se t  est atu el ou fa i u . Il est de a d  au pa ti ipa t de répondre le plus 

apide e t possi le sa s fai e d e eu . Afi  d ite  des e eu s de o p he sio , la o sig e est 

affi h e su  l a  a a t l p eu e et des e e ples so t do s. U e phase e t ai e e t de  

i ages est p opos e a a t de d ute  l p euve. Les réponses correctes, les omissions ainsi que les 

erreurs sont relevées. 

❖ Tâches de mémoire prospective 
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Afi  d alue  la MP, le participant doit, pendant la réalisation de la tâche en cours, appuyer 

sur une touche du clavier à un temps précis ou lo s de l appa itio  d u  e e t do . A a t 

ha ue tâ he, la o sig e est affi h e su  l a . Le la ie  de l o di ateu  est is à dispositio  

comme boitier réponse. Pour chaque épreuve, les réponses correctes, les erreurs, les omissions ainsi 

que les temps de réponses sont relevés. Afin de déterminer si les erreurs effectuées ne sont pas des 

erreurs de compréhension, les participants doivent à la fin de chaque épreuve rappeler la consigne. 

o Tâche MP Event-Based avec charge mnésique faible : 

Le participant doit appu e  su  la tou he ROND du la ie  lo s ue le ad e de l i age est e  

poi till . Au total,  i ages a e  u  ad e e  poi till  so t p se t es lo s de l p eu e. 

o Tâche MP Event-Based avec charge mnésique élevée : 

Le participant doit retenir trois appariements de type « cadre-bouton réponse ». Le sujet a 

alo s pou  o sig e d appu e  su  la tou he ROND lo s ue le ad e est e  poi till , su  la tou he 

ETOILE lorsque le cadre est formé de deux traits pleins et sur la touche TRIANGLE lorsque le cadre est 

formé de 2 traits pointillés. Il y a présentation de 4 images avec cadre pointillé, 4 images avec deux 

t aits plei s et  i ages a e  deu  t aits poi till s du a t l p eu e. 

❖ Evaluations cognitives 

L i hi ition est évaluée avec la tâche de Stroop test (Stroop, 1935). La mémoire de travail 

verbale et visuo-spatiale est estimée par les tests d e pa  de hiff es e d oit et e e s, s ue ce 

lettres-chiffres, et empan visuospatial de la WISC-IV (Wechsler, 2005). Le appel d histoi e appel 

immédiat, différé, et reconnaissance) est issu de la batterie Child Memory Scale (M. Cohen, 1997) et 

évalue la mémoire épisodique. En particulier, le test de rappel immédiat est un indicateur du buffer 

épisodique et des processus de binding (Baddeley, 2000).  

3.3.  RESULTATS ET DISCUSSION 

Les analyses intergroupes (tests de Mann-Whitney) montrent que les performances (réponses 

correctes, omissions et erreurs) des participants des deux groupes ne diffèrent pas lors de 

l e t ai e e t à la tâ he e  ou s.  

Dans la condition Event-Based avec charge mnésique faible, aucune différence entre les deux groupes 

est ise e  ide e pour la tâche en cours. En revanche, les adolescents avec TSA ont effectué 
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oi s d appuis o e ts et plus d o issio s ue les o t les lo s de la tâ he de MP. Leu  te ps de 

réponse moyen est également plus important. Concernant la condition Event-Based avec charge 

mnésique élevée, ous o se o s pas le e p ofil de pe fo a es. Les adolescents avec TSA 

fo t oi s de po ses o e tes et plus d e eu s ue le g oupe o t le uniquement dans la tâche 

en cours. En revanche, les adolescents contrôles présentent une baisse de performances en MP quand 

la charge mnésique est augmentée. Les données concernant les tests annexes montrent une 

di i utio  des pe fo a es d i hi itio  da s le g oupe TSA lo s de l p eu e de Stroop (tendance, 

p=0,07). Les performances au test « Séquence lettre Chiffre » et le s o e de e o aissa e d histoi e 

sont également significativement abaissés témoignant de difficultés en mémoire de travail et en 

mémoire épisodique.  Nous rapportons par ailleurs, plusieurs corrélations dans le groupe TSA entre les 

performances aux tests cognitifs et les tâches de MP Event-Based. En particulier, les tests évaluant les 

capacités verbales des sujets oi e e ale pa  le appel d histoi e, et QI verbal) sont prédictifs des 

performances en MP dans les deux conditions. Ces do es sugg e t l e iste e de diffi ult s e  MP 

Event-Based dans les TSA. En revanche, la diminution de performances à la tâche en cours seulement 

lorsque la charge mnésique augmente pourrait suggérer que les adolescents avec TSA ont orienté leurs 

ressources cognitives vers la réalisation de la tâche en MP au détriment de la tâche en cours dans cette 

seconde condition. Les analyses de corrélation dans la condition MP Event-Based avec charge 

si ue le e o t e t ue les pe fo a es e  MP so t asso i es à l i hi itio  da s le g oupe 

contrôle (en lien avec les résultats de Schnitzspahn et al., 2013), et avec le QI verbal et le score de 

rappel immédiat de la Child Memory Scale dans le groupe TSA. Ce résultat suggère que les adolescents 

avec TSA ont transféré leurs stratégies verbales de la tâche en cours à la tâche en MP. 

3.4.  CONCLUSION SUR L ETUDE DE LA MP DANS LES TSA  

Le pattern de résultats dans les conditions MP Event-Based avec charge mnésique faible ou 

élevée suggère que ce type de MP peut être diminué chez les adolescents avec TSA, mais que ces 

derniers ont recours à des stratégies de compensation pouvant être de nature verbale. Ce résultat est 

à rapprocher de la méta-analyse montrant des compétences en MLT verbale peu diminuées, et suggère 

que les individus avec TSA ussisse t d auta t ieu  des p eu es si ues u ils peu e t 

s appu e  su  des st at gies e ales et/ou connaissances sémantiques, supposées préservées. 
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CHAPITRE 4.  CORRELATS ELECTROPHYSIOLOGIQUES DE LA MEMOIRE ASSOCIATIVE  

 

     

1. MEMOIRE ET POTENTIELS EVOQUES DANS L AUTISME  

L'électroencéphalographie (EEG) pe et d'e egist e  l a ti it  le t o ag ti ue du 

cerveau. L'excitation d'un neurone entraîne l'ouverture de canaux ioniques au niveau de sa membrane, 

créant un courant électrique dans les milieux intra et extracellulaires. Les courants intracellulaires 

ou a ts p i ai es , p o o ue t des d pla e e ts d io s à l e t ieu  du eu o e ou a ts 

se o dai es . L EEG et la MEG e egist e t les sulta tes ag ti ues pe pe di ulai es au s alp. 

L EEG esu e des diff e es de pote tiel le t i ue di e te e t à la surface du scalp, tandis que la 

MEG mesure des champs magnétiques extra-crâniens (figure 13). 

Lors d'une tâche cognitive ou à l'état de repos, l'activité entre plusieurs populations neuronales 

est synchronisée, c'est-à-dire que les neurones déchargent à la même gamme de fréquence. La théorie 

de Hebb (1949), ou théorie des assemblées de neurones, a ainsi résumé que « les neurones qui 

déchargent ensemble sont reliés entre eux » « ells that fi e togethe , i e togethe  » . L EEG pe et 

donc aussi une évaluation de la connectivité fonctionnelle par la synchronie entre deux populations de 

neurones qui déchargent à la même gamme de fréquence et en même temps. 
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Figure 13. Potentiel électrique (en jaune) et champ magnétique (en vert) mesurés respectivement 

pa  l’EEG et la MEG. 

La résolution temporelle de l'EEG est l'atout majeur de cette technique, puisque les 

enregistrements s'effectuent toutes les millisecondes, en revanche, la résolution spatiale est moins 

précise, de quelques millimètres à centimètre, et la localisation de la source des signaux est difficile. 

Cette excellente résolution temporelle permet ainsi une exploration des processus cognitifs associés à 

une tâche cognitive donnée, au moyen de la technique des potentiels évoqués. Par exemple, Ally & 

Budson (2007) o t o t  ue la e o aissa e d i ages u i ues epose su  plusieu s p o essus 

successifs : d a o çage pe eptuel, fa ilia it , olle tio , et ifi atio  post-récupération (figure 

14). La mise en évidence de ces p o essus lo s de la e o aissa e epose su  l  « effet old/new » 

("old/new effect"), qui correspond à une plus grande positivité du potentiel évoqué associé aux items 

correctement reconnus (old) par rapport au potentiel évoqué associé aux items correctement 

reconnus comme nouveaux (new . La e o aissa e d ite s u i ue – pouvant reposer sur la 

familiarité seule – correspond ainsi à un effet old/new sur le potentiel de familiarité FN400, tandis que 

la reconnaissance associative – reposant sur la récollection – est associée à un effet old/new sur le 

potentiel LPC de récollection (reviewé dans Yonelinas, 2001). 
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Figure 14. P o essus og itifs ide tifi s e  EEG lo s de la e o aissa e d’i ages u i ues Ally & 

Budson 2007). 

L tude des p o essus si ues en EEG est d u  i t t ajeu  da s les TSA, ta t do  les 

particularités de fonctionnement observées alors même que les performances de restitution peuvent 

être comparables à celles des participants avec TD. L tude de la connectivité fonctionnelle et des 

gammes de fréquence dans les TSA est, en conséquence, tout à fait pertinente. Cependant, les études 

de la mémoire à long terme en EEG dans les TSA restent rares. Elles portent pour la plupart sur la 

reconnaissance de visages et seules deux ont été menées sur un autre matériel.  

Massand et al. (2013) ont réalisé une épreuve de reconnaissance de mots après une phase 

d e odage. Ils o se e t des pe fo a es o pa a les e t e le g oupe d adultes a e  TSA et le 

groupe contrôle. Les données en potentiels évoqués montrent chez les participants adultes contrôle, 

la succession de processus de familiarité (effet centro-frontal entre 300 et 500ms), de récollection 

(effet pariétal 500 – 800ms), et de vérification (effet frontal tardif après 800ms). En revanche, le 

patte  d a ti it  o se  hez les pa ti ipa ts a e  TSA est diff e t. Ces auteu s identifient un effet 

old/new 300 – 500ms plus pariétal, ce qui suggère que le traitement sémantique associé à la familiarité 

est atypique dans les TSA. De plus, l effet old/new est plus postérieur et moins ample, ce qui va dans 

le se s d u e olle tio  di i u e da s les TSA. Enfin, l effet f o tal ta dif de ifi atio  est 

également atténué. Malgré des résultats comportementaux similaires dans les deux groupes, les 
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résultats suggèrent que la reconnaissance dans les TSA est associée à un processus unique associée à 

la familiarité, davantage postérieur et plus long dans le temps. 

 

Figure 15. Effets old/new chez des participants contrôles (TD) et avec TSA (ASD), dans les plages 

temporelles correspondant à la familiarité (300 – 500ms), la récollection (500 – s , et l’effet 

frontal tardif de vérification (800 – 1500ms) (Massand et al. (2013). 

Da s u e tude ult ieu e, Massa d & Bo le   o t tudi  au ou s d u e e tâ he, 

le p o essus de fa ilia it  et de olle tio . A la phase d tude, des i ages d o jets ou a i au  

taie t p se t s soit e  leu soit e  ouge. A la phase de test, les pa ti ipa ts de aie t d a o d 

reconnaître si des items, présentés en noirs, avaient précédemment été montrés (tâche de 

reconnaissance, associé à la familiarité), et pour les items correctement reconnus comme old, il était 

de a d  au  pa ti ipa ts de appele  la ouleu , leue ou ouge, de la phase d tude tâ he de appel, 

associé à la récollection). Les auteurs o t pas et ou  l effet old/ e  de fa ilia it  da s le g oupe 

TSA, mais ont mis en évidence un effet old/new unique dans le groupe TSA, dans la plage temporelle 

correspondant à la récollection, concluant que la mémoire dans les TSA reposerait sur un système 

unique et non-différencié, contrairement aux deux systèmes mnésiques de familiarité et de 

récollection chez les individus au développement typique (dual-process theory, voir Yonelinas, 2011 

pour revue). 

Pour explorer davantage les systèmes de mémoire associés à la familiarité et la récollection 

dans les TSA, nous avons développé une tâche de mémoire sollicitant spécifiquement ces deux 

processus. Dans cette étude préliminaire (Desaunay et al., 2017), nous avons utilisé un paradigme de 

reconnaissance asso iati e de pai es d i ages asso i  à la olle tio  et l effet old/ e  pa i tal 

ta dif , e  odula t le i eau d asso iatio  s a ti ue e t e les i ages, est-à-dire avec ou sans lien 
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sémantique (le traitement sémantique est associé au potentiel de familiarité). Nos objectifs, dans cette 

étude expérimentale sont : (1) étudier spécifiquement la mémoire associative dans les TSA, et (2) 

tudie  l effet du fa teu  s a ti ue e  ta t ue suppo t pote tiel à la o isatio . 

2. LA MEMOIRE ASSOCIATIVE EN EEG : ETUDE CHEZ DES ADULTES AU DEVELOPPEMENT 

TYPIQUE 

La oi e pisodi ue pe et la up atio  d'i fo atio s da s leu  o te te te po o-

spatial d'a uisitio , e ui i pli ue de lie  les diff e tes i fo atio s o posa t u  sou e i . Aussi, 

les pa adig es de oi e asso iati e teste t au plus p s la oi e pisodi ue pa  le iais de 

l app e tissage de pai es d i ages ou de pai es de ots. Les pa ti ipa ts doi e t ete i  ha ue ite  

ite  , ite  , et leu  asso iatio  ite  – ite  .  

Diff e ts od les de oi e asso iati e s oppose t su  la atu e de l i fo atio  

asso iati e, e  fo tio  des i fo atio s si ilai es e.g. s a ti ues  et sp ifi ues au  ite s. Les 

od les glo au  pa  e  : REM pou  et ie i g effe ti el  f o  e o , Shiff i  & Ste e s  

stipule t ue l ite  et l i fo atio  asso iati e so t i disso ia les, sto k s da s u  s st e si ue 

o u . Ces od les pe ette t d e pli ue  les effets du fa teu  s a ti ue su  la o isatio  

asso iati e d ite s : les effets de si ila it  glo ale e t e les ite s d u e e at go ie s a ti ue 

a a tage aie t leu  up atio . E  e a he, les od les lo au  stipule t ue l i fo atio  

asso iati e est sto k e s pa e t de l i fo atio  su  l ite  : la oi e pisodi ue d u e pai e de 

ots a ai si t ois sou es d i fo atio s Bu hle  et al.,  : ha ue ot, et l asso iatio . La 

e o aissa e asso iati e selo  les od les lo au  est as e su  deu  p o essus si ues 

su essifs, la fa ilia it , et la olle tio  dual-p o ess odel, Yo eli as . La fa ilia it  est u  

p o essus auto ati ue, ui pe et de e o a t e des ite s p de e t e od s old  pa i des 

ite s ou eau  e . Au o t ai e, la olle tio  est u  p o essus o s ie t ui essite da a tage 

de essou es og iti es Rugg & Cu a , , et pe et d a de  au  i di es o te tuels p se t s 

lo s de l e odage. 

L utilisatio  d i ages pe et de o f o te  la o isatio  asso iati e des si ila it s et des 

sp ifi it s d ite s, su  le pla  supe fi iel isuel  et su  le pla  p ofo d e al/ o eptuel . Les i ages 

so t sto k es e  oi e à la fois selo  u  ode isuel et u  ode e al dual- odi g h pothesis, 

Pai io, . Ce dou le odage pe et u e o isatio  des i ages as e su  deu  p o essus 

o pl e tai es, pe eptif isuel et s a ti ue. Ce dou le odage pa ti ipe ait à l'effet de sup io it  

de la oi e des i ages pa  appo t au  ots pi tu e supe io it  effe t, Pai io , aussi o t  e  



122 

 

e o aissa e asso iati e de pai es de dessi s Ho kle , . Le t aite e t des si ila it s, pa  

e e ple lo s de la at go isatio  d i ages, epose su  l ide tifi atio  d u e si ila it  isuelle glo ale 

e t e les ite s, puis su  le t aite e t p ofo d de e lie  s a ti ue S odg ass & M Cullough,  ; 

Jo  et al., . La sp ifi it  des i ages est li e à la fois à leu  a a t e disti tif pe eptuel ui e d 

leu  e odage u i ue se so -se a ti  odel : Nelso  et al., , et au t aite e t o eptuel de 

es a a t isti ues disti ti es Ha ilto  & Kots hi k, . 

 Fai e a ie  la fo e du lie  s a ti ue e t e des ite s pe et de fai e a ie  les i di es de 

up atio , guid s pa  le t aite e t des si ila it s ou des sp ifi it s. Pa  e e ple, du a t 

l e odage de s es isuelles, il est appo t  ue les p o essus atte tio els guide t la o isatio  

e s le o te te glo al, fa o isa t la o isatio  d i di es s a ti ues Hut hi so  & Tu k-B o e, 

. E  di i ua t ette guida e s a ti ue est-à-di e e  di i ua t le o e d ite s de la 

at go ie , les p o essus atte tio els guide t au o t ai e l e plo atio  d u e s e e s des 

i fo atio s sp ifi ues, fa o isa t la o isatio  d i di es o te tuels plus pisodi ues V  & 

Wolfe, .  

L tude des pote tiels o u s da s u e p eu e de e o aissa e d ite s epose su  « l effet 

old- e  », ide tifi  pa  u e plus g a de positi it  d u  ite  o e te e t e o u o e old, pa  

appo t à u  ite  o e te e t ide tifi  o e ou eau e  pou  e ue : F ied a  & Joh so , 

. Les o lats EEG de la dual-p o ess theo  epose t su  deu  effets old/ e  su essifs, de 

fa ilia it  et de olle tio  oi  pou  e ue : Yo eli as, . Le p o essus de fa ilia it  o espo d 

à u  effet old/ e  su  le pote tiel FN  pou  f o tal, gatif, à  illise o des , pa fois ide tifi  

a e  des i ages o e le pote tiel N  Nold  et al.,  ; A ilio, . Le p o essus de 

olle tio  o espo d à u  effet old/ e  pa i tal su  le pote tiel LPC late positi e o po e t, 

su e a t e t e  et  se . 

La up atio  de l i fo atio  asso iati e epose su  la olle tio , asso i e à u  effet 

old/ e  su  le pote tiel LPC, i itiale e t is e  ide e da s u e tâ he de e o aissa e 

asso iati e de pai es de ots sa s lie  s a ti ue Do aldso  & Rugg, . Toutefois, des tudes 

e tes o t o t , a e  des pai es d i ages isuelle e t p o hes, ue la fa ilia it  peut suppo te  

la up atio  asso iati e. Jäge , Me kli ge , & Kipp  o t tudi  la e o aissa e asso iati e 

de pai es de photog aphies de isages a e  u e si ila it  isuelle i po ta te, o t a t u e su essio  

de deu  effets old/ e , tout d a o d su  la FN  puis su  la LPC. Spee  & Cu a   o t tudi  la 

e o aissa e asso iati e de pai es de f a tales, at iel isuel sa s o te u s a ti ue, o t a t 

u e su essio  de t ois effets old/ e  : isuelle p o e - s  se si le à la ou eaut , puis 
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e t o-f o tal, puis pa i tal ta dif, sugg a t ue la oi e asso iati e pou  du at iel isuel est 

u e o i aiso  d a o çage pe eptif, de fa ilia it , et de olle tio . Toutefois, les o lats 

le t oe phalog aphi ues de la e o aissa e asso iati e pou  des pai es d o jets els o t pas 

e o e t  tudi s. 

2.1.  OBJECTIFS 

Cette étude suit un double objectif, de tester une question scientifique auprès d u  g oupe 

d i di idus au TD et de alide  u e thodologie ui se a e suite p opos e à des pa ti ipa ts a e  

TSA. La uestio  s ie tifi ue est d alue  l effet de la p o i it  s a ti ue su  les processus de 

récupération associative de paires de dessins. Pour cela, nous avons utilisé des dessins avec et sans 

lien sémantique dans le but d ho og ise  le desig  des sti uli et de i i ise  la ua tit  de d tails 

perceptifs afin que le contenu sé a ti ue soit plus appa e t. L utilisatio  de at iel isuel pe et 

de renforcer les similarités et les spécificités des items, grâce au double codage perceptif et 

s a ti ue. Ces deu  t pes d i fo atio s, si ilai es et sp ifi ues, o t g e  espe tivement des 

indices de récupération sémantiques et contextuels. Nous avons également choisi un encodage 

incident permettant un traitement profond des caractéristiques des items, favorisant l utilisatio  

spontanée du lien sémantique, et les stratégies auto-générées.  

2.2.  METHODOLOGIE 

Les données comportementales et électroencéphalographiques de 20 participants ont été 

analysées (âge 24.8 ± 3.33 ans, range 20 – 32 ans). Tous les pa ti ipa ts o t fi i  d u  paradigme 

o stitu  de pai es d i ages. Nous a o s utilisé 400 images, correspondant à 20 images par catégorie 

sémantique, et 20 catégories sémantiques (classification de Marchal & Nicolas, 2003). A la phase 

d tude, il  a  pai es d i ages :  pai es d i ages a e  lie  s a ti ue ALS  et  sa s lie  

sémantique (SLS). L e odage est i ide t, sui i p s  i utes, d u e phase de e o aissa e 

surprise. A la phase de test, la moitié des paires ALS et la moitié des paires SLS est gardée identique 

(paires identiques avec lien sémantique PIALS et paires identiques sans lien sémantique PISLS) ; l aut e 

moitié est réarrangée, avec un réarrangement intra- at go ie pou  les pai es d i ages ALS pai es 

réarrangées avec lien sémantique PRALS et paires réarrangées sans lien sémantique PRSLS) ; nous 

a o s ajout   pai es ou elles sa s lie  s a ti ue PNSLS  afi  d alue  l effet old/ e . Pou  

l e se le des pai es ide ti ues PIALS et PISLS  ous a o s i te e ti la p se tatio  gauche – droite 

devient droite – gau he  afi  de s assu e  ue la e o aissa e des pai es ide ti ues soit ie  alis e 

avec des processus associatifs et non perceptifs ; cette inversion est sans incidence sur les potentiels 
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évoqués (Speer & Curran, 2007). Les pa ti ipa ts doi e t e o a t e les pai es d i ages identiques 

ue l o d e de p se tatio  ait ha g  ou o  et ejete  les pai es d i ages a a g es et ou elles. 

Ap s la phase de test, ous aliso s u  d iefi g afi  de s assu e  ue les sujets aie t ie  o se  

le lie  s a ti ue des pai es d i ages ALS. L a ti it  EEG est e egist e a e  u  as ue  a au . 

2.3.  RESULTATS ET DISCUSSION 

Nous ide tifio s su  le pote tiel FN , u e di i utio  d a plitude pou  les pai es de dessi s 

avec lien sémantique par rapport aux paires de dessins sans lien sémantique, et, au sein de ces 

dernières, une déflection isolée des paires identiques. Nous identifions un effet old/new LPC pour les 

paires cibles sans et avec lien sémantique, plus ample pour ces dernières. 

❖ U e e he he p o e d i di es de up atio  sur le potentiel FN400 

 Tout d a o d, l effet s a ti ue (amplitude du potentiel FN400 significativement inférieure 

pour les paires de dessins avec lien sémantique par rapport aux paires de dessins sans lien sémantique) 

pourrait correspondre à une recherche d i fo atio s s a ti ues o u es, associé à un effort 

cérébral moindre pour intégrer les items dans leur contexte sémantique (McPherson & Holcomb, 

1999).  

 L effet condition sur les paires de dessins sans lien sémantique (amplitude des paires 

identiques significativement plus importante que celle des paires réarrangées et nouvelles) pourrait 

correspondre à un traitement épisodique supplémentaire, de e he he d i di es de up atio  

épisodique. En ce sens, Tibon & Levy (2014b) ont récemment mis en évidence un processus de 

recherche en mémoire précoce sur cette même plage temporelle dans une tâche de rappel libre. Cet 

effet correspondrait à un effet de « working-with-memory » (Moscovitch, 1992), àd d a s di e t au  

informations stockées en mémoire.  

❖ R up atio  de l i fo atio  asso iati e su  le pote tiel LPC  

 Nous montrons un effet old/new pariétal tardif LPC pour les paires de dessins identiques avec 

et sans lien sémantique. Ce résultat confirme que la récupération associative avec des paires de dessins 

epose su  la olle tio , ue l asso iatio  soit  
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3. LA MEMOIRE ASSOCIATIVE EN EEG : ETUDE DANS LES TSA 

Nous a o s adapt  le p oto ole e  ue de la passatio  a e  des sujets a e  TSA. L i o ie t 

ajeu  de l EEG est le ejet d u  g a d o e de sujets du fait d a tefa ts lig e e t o ulai es  ou 

d u  o e d po ues i suffisa ts pou  g er un potentiel évoqué. Dans la version révisée du 

protocole, nous nous sommes affranchis du lien sémantique entre les items, pour ne garder que des 

pai es d i ages sa s lie  s a ti ue. 

3.1.  OBJECTIFS 

❖ Données comportementales 

Les paradigmes expérimentaux en mémoire dans les TSA ont initialement mis en évidence des 

pe fo a es o se es da s la oi e d ite s u i ues pa  e e ple, oi e pisodi ue pou  

des mots, images, visages présentés de manière individuelle) (Bowler, Gardiner, & Grice, 2000 ; Hauck 

et al., 1998). Ces résultats contrastent avec les performances diminuées dans les épreuves évaluant la 

mémoire inter-item (Bowler et al., 2008 ; Gaigg, Gardiner, & Bowler, 2008), ou la mémoire item-

o te te telle u u  o jet et sa ouleu  ou sa lo alisatio  ; Bowler, Gaigg, & Gardiner, 2014 ; Ring et 

al., 2015). Les difficultés de mémoire associative dans les TSA sont aussi retrouvées en mémoire 

sérielle à court terme (Williams et al., 2014) et à long terme (Gaigg et al., 2014). 

Maister et al. (2013) ont mis en évidence que les performances en mémoire associative sont 

corrélées aux fonctions exécutives chez les enfants avec TSA, et moins dépendantes de celles-ci chez 

les e fa ts eu ot pi ues, sugg a t ue la up atio  asso iati e da s l autis e se ait oi s 

automatique et requerrait u  seau al plus la ge, i lua t l hippo a pe, et te du au  ai es 

frontales et pariétales. Plus récemment, Solomon et al. (2016) ont montré que la mémoire associative 

peut être préservée chez les adolescents avec TSA, dans les paradigmes requérant un faible niveau de 

fonction exécutive ; leu s sultats o fo te aie t l h poth se ue la oi e asso iati e da s les TSA 

serait moins dépendante de la fonction de binding hippocampique, et associerait davantage les aires 

frontales et préfrontales. 

❖ Données en neuroimagerie  

A notre connaissance, une seule étude a exploré la neuroimagerie de la mémoire associative 

dans les TSA : Cooper et al. (2017) ont réalisé une tâche de récupération associative item-contexte en 

IRMf chez des adultes avec TSA. Les modèles actuels de mémoire inter-item et item-contexte 
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sugg e t le e ute e t des gio s f o tales et p f o tales d u e pa t, et du lo e te po al dial 

d aut e pa t, o e t es fo tio elle e t au ou s de la up atio  (Diana, Yonelinas, & 

Ranganath, 2007 ; Ranganath, 2010, figure 16). 

 

Figure 16: modèle BIC (Binding Item – Context ; Ranganath 2010). 

 Cooper et al. (2017) o t ide tifi , lo s de la up atio , u e di i utio  d a ti it  des gio s 

préfrontales, et une diminution globale de la connectivité fonctionnelle hippocampique, par rapport 

au  sujets o t les. L a ti it  hippo a pi ue est en revanche similaire dans les deux groupes. Cooper 

et al suggèrent que les représentations en mémoire sont traitées de la même manière par 

l hippo a pe hez les i di idus a e  et sa s TSA, e  e a he, la e he he des i fo atio s i les et 

leur int g atio  e t e les diff e tes gio s ales diff e aie t da s l autis e ; les auteur font 

l h poth se ue o s uti e e t, les p o essus og itifs asso i s à la up atio  pisodi ue 

pourraient différer, et recommandent leur exploration en EEG ou MEG, du fait de la meilleure 

résolution temporelle. 

 

Modèle BIC (Binding Item – Context ; 

Ranganath 2010). A : les régions préfrontales 

et du lobe temporal médial contribuent à la 

mémorisation associative épisodique. B : Le 

o te  p i hi al ode la oi e de l ite , et 
le cortex parahippocampique la mémoire du 

contexte ; ces informations sont transmises au 

cortex entorhinal et associées en mémoire par 

l hippo a pe ; ces régions sont 

interconnectées anatomiquement et 

fonctionnellement (lignes noires). 
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3.2.  METHODOLOGIE 

Pour ces résultats préliminaires, nous avons inclus 23 individus avec TSA et 33 individus sans 

TSA, droitiers ; le diag osti  de TSA est po t  pa  l ADI et/ou L ADOS hez tous les patie ts, et le 

diagnostic de TSA est en accord avec les critères du DSM-5 et CIM-10. La méthodologie utilisée est une 

e sio  adapt e de l tude de alidatio  (Desaunay et al., 2017), où le facteur sémantique entre les 

dessi s a pas t  o se . 

3.3.  RESULTATS ET DISCUSSION 

❖ Résultats comportementaux 

Les ANOVAs à 1 facteur (groupe : TSA, contrôle) identifient que les paires identiques sont 

ieu  e o ues pa  les sujets o t les u a e  TSA, ue e soit pou  l e se le des pai es 

identiques (swappées et non swappées), pour les paires de dessins identiques swappées, et non 

s app es. Il  a pas de diff e e sig ifi ative sur les paires réarrangées et les paires nouvelles. Les 

ANOVAs à 1 facteur (groupe : TSA, o t le  ide tifie t pas de diff e e sig ifi ati e e t e les te ps 

de réponse des individus avec TSA et contrôles. 

Le pourcentage de réponses correctes sur l e se le des pai es ide ti ues di i u  da s le 

groupe TSA par rapport au groupe contrôle est en accord avec les difficultés identifiées par certaines 

études e  oi e asso iati e da s l autis e relational binding account, Bowler et al., 2011), mais 

est contraire aux résultats de la méta-analyse. Cela pourrait être lié à la nature visuelle du matériel 

utilisé, mais aussi à la charge mnési ue o e des pai es d i ages à o ise . L a se e de 

différence significative sur les temps de réponse est un résultat inattendu, étant donné que les 

individus avec TSA sont généralement décrits comme plus lents dans les tâches cognitives et 

mnésiques (Haigh et al., 2018 ; Lazar et al., 2014), mais de manière controversée (Scheuffgen et al., 

2000). Cette absence de différence significative pourrait aussi être liée à un manque de puissance 

statistique. 

Le pourcentage de réponses correctes sensiblement identique entre les paires de dessins 

identiques swappées et non swappées, dans les deux groupes, suggère que la reconnaissance 

asso iati e pou  les PINS a pas t  faite su  u e odalit  pu e e t pe eptive (les deux images 

ensemble reconnues comme une seule), mais bien associative.  

❖ Potentiels évoqués  
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L i spe tio  isuelle des pote tiels o u s le da s les deu  g oupes u  pote tiel FN  

centro-f o tal de fa ilia it  sui i d u  pote tiel LPC pa i tal droit de récollection. Les potentiels 

évoqués des paires identiques et nouvelles semblent différer sur ce potentiel LPC, et les ANOVAs a un 

facteur (condition : pai es ide ti ues, pai es ou elles  o fi e t l effet old/new de récollection sur 

ce potentiel dans les deux groupes, avec et sans TSA, en accord avec la littérature associant LPC et 

récupération associative (Yonelinas, 2002 ; Woodruff, Hayama, & Rugg, 2006).  

La latéralisation droite du potentiel LPC est liée à la nature visuelle des stimuli et son 

t aite e t p f e tiel h isph i ue d oit, e  a o d a e  l tude de alidatio  (Desaunay et al., 

2017) et la littérature en électrophysiologie utilisant des stimuli visuels (Achim & Lepage, 2005). Les 

générateurs neuronaux associés au potentiel LPC seraient de localisation hippocampique, temporale, 

paralimbique (Guillem et al., 1999). La topographie réduite du potentiel LPC dans le groupe TSA par 

appo t au g oupe o t le pou ait o espo d e à u  e ute e t d ai es ales di i u  pa  

rapport au groupe contrôle lors de la récollection. 

3.4.  CONCLUSION SUR LA MEMOIRE ASSOCIATIVE ET PERSPECTIVES 

Ces résultats préliminaires suggèrent que les capacités préservées en mémoire associative 

chez les individus avec TSA réussissant correctement la tâche (good performers) sont associées à des 

processus de reconnaissance associative similaires aux individus au développement typique. Toutefois, 

ces résultats actuels (différences significatives sur le potentiel LPC uniquement) ne permettent pas de 

caractériser suffisamment le fonctionnement de la mémoire associative dans les TSA. Plusieurs 

perspectives sont envisageables : 

- Identifier les différents processus mnésiques par la technique des micro-états 

- Localiser les sources par Loreta 

- Etudier la connectivité fonctionnelle au cours de la récollection par la cohérence des gammes 

de fréquences 
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Figure 1 
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Figure 2 
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Figure 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 
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DISCUSSION ET CONCLUSION GENERALE S 

Au ou s de ette th se po ta t su  l étude comportementale et électrophysiologique de la 

oi e da s les t ou les du spe t e de l autis e, ous a o s utilis  des pa adig es a i s, 

identifiant un ensemble de compétences mnésiques diminuées et préservées. Ces résultats peuvent 

sembler hétérogènes, toutefois, nous pouvons identifier des invariants. 

Les résultats de la méta-analyse renseignent sur les compétences en mémoire verbale 

p se es, et u e o alisatio  des pe fo a es e  oi e lo s u u  suppo t à la up atio  

est fourni. En revanche, les individus avec TSA se montrent davantage en difficultés lorsque du matériel 

isuel est utilis  à l e odage, et da s les p eu es de appel li e. Dans l p eu e de oi e 

prospective event-based, les résultats suggèrent que ce type de mémoire peut être diminué chez les 

adolescents avec TSA, mais que ces derniers ont recours à des stratégies de compensation pouvant 

être de nature verbale. En lien avec les résultats de la méta-analyse, nous pouvons supposer que les 

i di idus a e  TSA o t des pe fo a es si ues d auta t plus p o hes de elles des i di idus au 

développement typique, u ils peu e t s appu e  su  des st at gies e ales et/ou o aissa es 

sémantiques, supposées préservées, pour réaliser ces tâches en mémoire.  

 Les pe fo a es de oi e asso iati e di i u es, da s l tude e  pote tiels o u s, 

chez les participants avec TSA par rapport aux participants contrôles, ne sont pas incompatibles avec 

les résultats de la méta-analyse (absence de déficit en mémoire associative, et en reconnaissance). Les 

difficultés de reconnaissance présentées par les participants pourraient être liées à la nature visuelle 

du matériel, et la charge mnésique élevée dans cette étude. Les potentiels évoqués montrent que les 

capacités préservées en reconnaissance associative dans les TSA reposent sur les mêmes processus 

mnésiques que chez les sujets au développement typique ; en particulier, que le processus de 

récollection est qualitativement similaire.  

Au niveau étiopathogénique, la sous-connectivité anatomique et fonctionnelle pourrait 

contribuer aux difficultés mnésiques dans les TSA. Mais, au-delà de ce facteur général, nous supposons 

des « aménagements cognitifs » qui constituent les particularités mnésiques des TSA. Nous supposons 

que ces « aménagements » reposent soit sur des circuits cérébraux moins impactés par la sous-

o e ti it , soit su  des o pe satio s à l helle og iti e. Les sultats de la ta-analyse 

montrent des difficultés relativement homogènes en MCT ; la sous-connectivité entre les aires 

cérébrales antérieures (exécutives) et postérieures (sensorielles) pourrait limiter le stockage actif en 

MCT dans les TSA. En revanche, la MLT verbale, relativement préservée par rapport à la MLT visuelle 
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chez les individus avec HFA, reposerait sur des voies de connectivité fonctionnelle moins diminuée, en 

l o u e e h isph i ues gau hes O Reill  et al., . Da s la tâ he de oi e p ospe ti e 

event-based, les données imageriques chez les adultes neurotypiques (Gonneaud et al., 2014, 2017) 

suggèrent une association positive entre performances et connectivité fonctionnelle à longue distance. 

La sous-connectivité à longue distance dans les TSA pourrait contribuer aux difficultés observées chez 

les pa ti ipa ts de l tude. E  e a he, ous a o s o se  u e  aug e ta t la ha ge si ue 

rétrospective, les participants avec TSA, contrairement à ceux sans TSA, adaptaient leur stratégie pour 

réussir la tâche event-based. Ce résultat suggère que les ressources cognitives sont redéployées vers 

e ue les pa ti ipa ts esti e t de oi  d a o d ussi .   

En conclusion, ces études suggèrent des difficultés mnésiques dans certains domaines, 

pou a t s i t g e  au od le de la sous-connectivité dans les TSA. La mise en évidence de 

compétences mnésiques préservées est un élément important ; celles- i pou aie t s asso ie , su  le 

plan cognitif, à un chevauchement plus important avec le système de mémoire sémantique, ou des 

stratégies de compensations verbales, et sur le plan physiologique, à des réseaux de connectivité 

préservée.  
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ANNEXE  

 
 
Autisme et connectivité cérébrale : contribution des études de neuroimagerie à la compréhension des signes 
cliniques. Desaunay et al., 2014.  
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Études o po te e tale et le t ophysiologi ue de la oi e da s les t ou les du spe t e de l’autis e 

 

RESUME. La mémoire est une fonction cognitive majeure, support de nos souvenirs personnels, et permettant 

les apprentissages et les résultats académiques. Son étude dans les t ou les du spe t e de l autis e TSA  est 

principalement comportementales et peu imagerique, avec une hétérogénéité de résultats et certain domaines 

peu explorés. Dans cette pe spe ti e, ous p se to s da s ette th se les sultats d u e ta-analyse de la 

mémoire dans les TSA, des résultats comportementaux en mémoire prospective event-based, et des données 

préliminaires en électroencéphalographie (EEG). Les résultats de la méta-analyse suggèrent des difficultés 

glo ales e  oi e da s les TSA, ais des pe fo a es d auta t eilleu es ue les tâ hes si ues o t u  

chevauchement important avec le système de mémoire sémantique : mémoire épisodique, matériel verbal, 

récupération avec support (rappel indicé, reconnaissance). Nous identifions des difficultés en mémoire 

prospective event-based, et des stratégies de compensation de nature verbale. L tude des pote tiels o u s 

de la tâ he e  EEG sugg e des diffi ult s e  oi e asso iati e isuel pou a t sulte  d u e di i utio  de 

l i t g atio  p o e des i fo atio s pe eptuelles isuelles et s a ti ues. Ces sultats sugg e t des 

difficult s si ues da s e tai s do ai es, pou a t s i t g e  au od le de la sous-connectivité dans les TSA. 

La mise en évidence de compétences mnésiques préservées est un élément important, pouvant s asso ie , su  

le plan cognitif, à un chevauchement plus important avec le système de mémoire sémantique, et sur le plan 

physiologique, à des réseaux de connectivité préservée.  

 

ABSTRACT. Memory is a main cognitive function, supporting our personal memories and enabling learning and 

academic results. Its study in autism spectrum disorder (ASD) is mainly behavioral, with heterogeneous results 

or underexplored domains. In this perspective, we present in this thesis the results of a meta-analysis of memory 

in ASD, behavioral results on event-based prospective memory, and preliminary results in 

electroencephalography (EEG). Results of the meta-analysis suggest overall difficulties in memory in ASD, but 

higher performance when greater overlap between the memory tasks and the semantic memory system, i.e. 

episodic memory, verbal material, supported retrieval (cued recall, recognition). We identify difficulties in event-

based prospective memory, and verbal compensatory strategies. Study of Event Related Potentials in the EEG 

task suggests difficulties in visual associative memory that may result from a diminution in the early integration 

of perceptual visual and semantic information. Together, these results suggest some memory difficulties that 

may result from under-connectivity in ASD. By contrast, preserved memory domains are important, and may be 

associated on the cognitive level, with a greater overlap of the memory tasks with the semantic memory system, 

and on the physiological level, with networks of preserved connectivity.  

 


