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Résumé. L'hybridation des dispositifs et des ingénieries de formation fait l'objet 
d'une littérature scientifique importante dans le champ de la pédagogie universi-
taire, alors qu’elle est peu développée dans l'enseignement primaire et secon-
daire. A partir d'un ancrage théorique de l'hybridation dans le contexte universi-
taire, nous émettons des hypothèses quant à une contextualisation possible dans 
le premier et le second degré. La crise pandémique COVID-19 et le confinement 
qui ont eu lieu en France entre mars et mai 2020 ont déclenché de nouvelles in-
terrogations quant aux formes possibles d’hybridation dans le premier et le se-
cond degrés [4] à travers les bouleversements rapides qu’a connu l’espace-temps 
scolaire. Des analyses sont encore en cours, mais des premiers éléments de ré-
ponses amènent à revisiter les connaissances actuelles, quant aux manières dont 
il serait possible d’articuler présence-distance à l’école et au collège-lycée. Les 
enjeux de la genèse de l'hybridation des pratiques enseignantes dans le premier 
degré sont particulièrement questionnés ici. 

Mots-clés : hybride, distanciel, confinement, COVID 

Abstract. Blended-learn training and pedagogical scenarios is an extensive re-
search literature. But in Grade/Middle/High school, it could take other forms. 
Based on a theoretical anchoring of Blended-learning in the university context, 
we put forward hypotheses as to the possible contextualization in elementary-
secondary education. The context of confinement that occurred in France in 
March-June 2020 triggers new questions about the possible new blend-learning 
forms, in Grade/Middle/High school [4] through changes in space and time. 
Analyses are still in progress but first elements lead to revisit current knowledge 
about the ways in which it would be possible articulation presence-distance at 
school. Thus, genesis of Blended-learn in teaching practices in primary education 
is questioned here. 

Keywords:  blend-learning, distance teacher training, lockdown, COVID 

1 Introduction 

Pendant le confinement, de nombreux rapports de recherches nationaux [4, 8, 13, 14] 

et de synthèses [18, 22, 23, 25] sur les pratiques enseignantes ont vu le jour à l’échelle 



nationale ou internationale. La plupart mettent en évidence des bouleversements dans 

l’organisation institutionnelle, dans la forme scolaire, dans les processus d'enseigne-

ment-apprentissage, dans les liens avec les familles. Les changements dans les pra-

tiques conduisent les enseignants, dans le cadre d’un enseignement distanciel « forcé », 

à bricoler, innover, adapter ou approfondir par rapport à leurs pratiques antérieures. 

Selon PERAYA [18], cette « ingénierie de crise » renforce la « continuité du modèle 

pédagogique », globalement transmissif et bricolé. En octobre 2020, au sein d'un rap-

port pour le CNESCO, TRICOT [23] souligne les prudences nécessaires dans la mise 

en place du distanciel en classe. Il signale que le distanciel passe par des pratiques pé-

dagogiques renforcées pour éviter le sentiment d'abandon des élèves, notamment par 

une explicitation des consignes, de l'anticipation, des feedacks bien définis. Ce qui sup-

pose de mettre en place des stratégies métacognitives de l'activité en cours, une ré-

flexion sur la régulation pédagogique par exemple lors de travaux restitués par les 

élèves et un changement de posture enseignante dans la manière d’apporter de l'aide 

(posture d’étayage) plutôt que de formuler des demandes (posture prescriptive).  

Pendant la première phase de confinement en France continentale, relative à la CO-

VID-19 entre mars et mai 2020, on observe une utilisation quotidienne des outils nu-

mériques dans le cadre d'un usage scolaire professionnel, tels l'ENT ou les messageries 

[3, 21], bien que ces données soient à relativiser selon que les enseignants travaillent 

dans le premier ou le second degré, mais aussi selon les contextes plus ou moins tech-

nologiques en métropole ou dans les départements d’outre-mer [3]. Des innovations par 

rapport aux usages antérieurs, allant au-delà de la transposition du cours présentiel sous 

la forme de classe virtuelle ou de cours enregistré sur YouTube, ont vu le jour. Ne 

pouvant parler de travail en distanciel mais plutôt à distance [1, 3], la question est de 

comprendre comment le contexte de pandémie a pu (ou non) favoriser une hybridation 

des pratiques enseignantes instrumentées. Nous prendrons comme point de départ les 

représentations des enseignants concernant le distanciel pendant le confinement. L'ob-

jectif est d'envisager des pistes de recherches sur la genèse des pratiques hybrides chez 

les enseignants travaillant dans le premier et le second degré.  

Les ambiguïtés concernant le terme même d’ « hybridation » nous ont amené, dans 

la période de formalisation qui a suivi le déconfinement, à nous intéresser à plusieurs 

numéros de revues concernant l’enseignement en  distanciel et/ou l'hybridation des pra-

tiques (trois numéros de la revue Distances et médiations des savoirs -  30, 31 et numéro 

à venir – ainsi que deux numéros -17 et à venir- dans RIPTU), qui renvoient à une 

pluralité de projets ou de dispositifs (par exemple, projet européen HySup 2009-2012 

avec le numéro 301 de revue de 2014 dans Éducation & Formation). 

2 Articulation présence-distance dans la pédagogie universitaire 

Dans l'enseignement supérieur, l'analyse de l'hybridation des pratiques enseignantes re-

monte aux années 1980-90, avec une conceptualisation de l'hybridation et une formali-

sation autour des années 2000-2010 [7], puis une évolution des typologies des disposi-

tifs de l'hybridation notamment à travers le projet européen HySup [5, 19, 20]. L'hybri-
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dation passe d'abord par une alternance présence / distance en incluant (et non pas in-

tégrant) un dispositif technique au sein de la relation enseignement-apprentissage. Cela 

suppose une prise de conscience de ces phases par l'enseignant « dans le scénario de 

son dispositif de formation par l’intermédiaire de l’environnement technopédagogique 

[avec] cette volonté consciente de scénariser les activités à distance » [7, p.113]. La 

difficulté de la mise en place de l'hybridation réside dans la diversité des formes d'hy-

bridation : pas simplement asynchrone en distance et synchrone en présence, mais aussi 

des phases d'interaction synchrone avec des personnes en distanciel, ou encore, des 

phases comodales ou multimodales [15]. La complexité des liens qu'elle engendre en 

termes de médiation/médiatisation est très spécifique [7]. Elle nécessite  une scénarisa-

tion des activités pédagogiques [6] et une scénarisation des interactions sociales [17]. 

Les relations de médiation-médiatisation se complexifient et les auteurs sont amenés à 

concevoir que les relations portent sur des objets différents : pour les auteurs, la média-

tisation renvoie à une conception et une mise en dispositif médiatique du dispositif de 

formation «  processus dans lequel le choix des médias les plus adaptés ainsi que la 

scénarisation occupent une place importante » [7, p.476]. Leur définition renvoie à un 

processus de production et de transformation, par un dispositif technique instrumenté, 

d'un changement de comportement cognitif et relationnel. La complexité de la média-

tion porte sur la multiplicité des dimensions auxquelles elle se réfère (une médiation 

technologie, mais aussi sensori-motrice, sociocognitive, relationnelle, praxéologique et 

réflexive) et son articulation avec la médiatisation qui transforme l'ensemble du dispo-

sitif pédagogique. L'hybridation prend aussi plusieurs formes : elle entre en rupture en 

modifiant (ou pas) les pratiques antérieures, ou s'ancre dans les pratiques ordinaires 

revêtant alors une nouvelle dimension innovante [7]). Plus tard [19], ces formes sont 

plutôt analysées sous l'angle d'une centration sur les apprentissages ou les enseigne-

ments (vers l'acquisition de connaissances, la mise à disposition de ressources ou d'ou-

tils d'interaction). 

3 Contextualisation de la question de recherche 

Ces recherches sont effectives dans l'enseignement supérieur mais les formes scolaires 

et universitaires ne sont pas équivalentes : à l’école, les publics sont jeunes, l’enseignant 

est polyvalent, l’organisation institutionnelle est hiérarchique, les liens avec les familles 

sont rapprochés, l’école n’a pas d'autonomie financière ni administrative et travaille en 

partenariat avec les collectivités territoriales, etc. [12, 24]. L’ensemble de ces para-

mètres contribuent à modeler des pratiques et des usages, des intentions d'usage ou non 

usages des outils numériques [2] et de l’hybridation des pratiques instrumentées. Les 

synthèses de TRICOT [22, 23] et dans une moindre mesure, celle de FLUCKIGER [11, 

12], montrent que la spécificité des populations (des enfants moins autonomes dans leur 

apprentissage) doit faire l'objet d'un  effort sans précédent pour soutenir une auto-régu-

lation de l'apprentissage à distance ; les consignes métacognitives (permettant de trans-

férer les connaissances et savoir-faire dans d'autres contextes) doivent être imagées en 

distanciel, et d'autres chercheurs complètent : l'externalisation de la forme scolaire hors 
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de l'école est dangereuse et repose beaucoup sur l'accompagnement parental [9], d'au-

tant plus que le risque d'abandon est réel dans le domaine universitaire [10]. Potentiel-

lement, certaines compétences en littératie numérique chez les élèves sont à envisager 

et de nouvelles compétences transversales dans la professionnalité enseignante peuvent 

voir le jour, sans pour autant qu'on puisse parler d'une nouvelle profession [6]. Toute-

fois, l'enjeu est fort car le risque est de sous-estimer la diversité des compétences pro-

fessionnelles [1], et de ne pas prendre en considération les inégalités territoriales  en 

termes d'infrastructures numériques [9].  

L’articulation de la présence-distance dans le premier degré peut être étudiée à tra-

vers une multitude de recherches qui montrent une grande diversité dans les pratiques 

enseignantes instrumentées et dans des dispositifs d’ingénieries pédagogiques. Par 

exemple, parce qu’elles permettent de dépasser les frontières dans et hors classe, les 

tablettes tactiles peuvent jouer un rôle important dans la socialisation des enfants pré-

sentant des besoins éducatifs particuliers [16]. Elles permettent aussi de faire dialoguer 

les espaces (familles/éducateurs) et de mieux répondre aux besoins éducatifs des élèves. 

Dans le cadre de l'usage des tablettes tactiles, VILLEMONTEIX et al. [24] rappellent 

que les spécificités techniques –affordance- de la tablette (support mobile, multifonc-

tionnalités communicationnelles accessibles à travers les images, le son, la vidéo)), sont 

des facteurs facilitant l’intégration dans l’apprentissage. L'usage des tablettes favorise 

les liens entre les espaces (dans les dispositifs spécialisés, en classe ordinaire, en fa-

mille) et participe à la complexification des pratiques et des ressources à plusieurs ni-

veaux (écosystémique, institutionnelles, pédagogiques) : les ingénieries pédagogiques 

passent par un bricolage infrastructurel pour détourner l'ensemble des contraintes im-

posées par les caractéristiques de la tablette (exemple cité des Ipad qui ne permettent 

pas des affichages simultanés de plusieurs applications).  

Quelques travaux de recherches sur la notion de médiation-médiatisation à l'école et 

dans les pratiques pédagogiques des enseignants permettent de recontextualiser ce qui 

a pu être formalisé au niveau universitaire. On entend par médiation l'action faite par 

un intermédiaire qui rend ainsi possible le déploiement d'activités et l'inclusion dans 

une culture. C'est un système complexe qui passe par des négociations interpersonnelles 

des postures (aider l'autre à aller au-delà de ce qu'il sait faire seul), des formes interac-

tionnelles (pour permettre à l'enseignant de faire accepter à l'élève la responsabilité de 

la tâche -dévolution), des valeurs (regarder l'autre dans ses potentialités), des gestes 

professionnels pour mettre en situations les conditions qui rendent favorables l'appren-

tissage et son appropriation, des outils (notamment le langage), des ressources, des 

mises en place de situations pédagogiques qui dépassent la transmission [26]. Les chan-

gements de comportement ou les changements cognitifs ne sont pas des buts en soi 

puisqu'ils participent au processus de médiation. C'est l'artefact technique ou le dispo-

sitif médiatisé qui prend un sens psychologique pour les acteurs et la situation d'usage 

au sein du système scolaire dans lequel il se trouve.  

Ainsi, questionner la manière dont les enseignants se représentent le distanciel est 

un premier outil d'accès à la conceptualisation de l'hybridation dans un sens contextuel 

et culturel, adapté au premier degré. 
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4 Conclusions et perspectives 

La spécificité du contexte de confinement et du distanciel « forcé » a modifié profon-

dément les pratiques des enseignants (1re et 2nd degré) vers une hybridation des con-

textes ainsi que leurs pratiques instrumentées, considérant que le confinement est le 

déclencheur d’une nouvelle approche de « l’hybridation », pour le premier et le second 

degré. Ce constat peut être discuté, et semble envisagé par d’autres chercheurs [1, 3, 4, 

21]. La construction de l’hybridation des pratiques enseignantes, des outils, des res-

sources, dans les premier et second degré, prend alors une tournure très spécifique, dont 

il s’agit de mesurer les impacts. L’objectif est ainsi de questionner, dans les contextes 

hors université, de nouvelles formes d’hybridation.  

Dans un rapport de recherche [4], les premières données décrivent une forte résis-

tance au distanciel dans les pratiques quotidiennes déclarées (le numérique ne remplace 

pas l’enseignant pour 79,7 % des répondants) et des représentations hétérogènes (le 

numérique sert à communiquer -50,6 % de l’échantillon-, il peut être un levier dans les 

changements de pratiques -16,8 % de l’échantillon-). Cette première forme de repré-

sentation du distanciel, avec des effacements de soi, mais aussi, un éparpillement des 

outils et des ressources ainsi que des fortes dispersions des usages, sera à approfondir. 

Ces premières descriptions permettent d’envisager une méthodologie de recherche au 

plus près des pratiques quotidiennes dans et hors la classe, dans un esprit collaboratif, 

pour favoriser le mieux-être de l’enseignant et de l’élève, et  lever en partie les résis-

tances actuelles face au distanciel forcé. La prise de conscience des pratiques hybrides 

ordinaires, par un travail sur l’épistémologie pratique de l’enseignant [3], semble être 

une piste à privilégier pour le premier degré. 
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