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—
Groupes thématiques numériques  
de la Direction du numérique pour l’éducation (GTnum)

Direction du numérique 
pour l’éducation

Faire apprendre  
tous les élèves en classe à distance ?
Inégalités d’apprentissage et école à distance

Le confinement de 2020 a obligé l’école  
à se réinventer pour remplir sa fonction sociale.  
Si le recours aux technologies numériques  
s’est imposé comme une évidence pendant  
le confinement, une telle transformation  
des pratiques a interpellé les principaux acteurs 
concernés, personnels d’encadrement, enseignants, 
élèves et familles. Parmi les différentes questions 
soulevées, celle des inégalités scolaires a retenu 
l’attention. Comment assurer les apprentissages  
de tous les élèves dès lors que cela passe  
par leurs propres ressources matérielles et 
culturelles pour apprendre avec le numérique ?

Numérique et inégalités 
d’apprentissage
Avec le confinement, les usages éducatifs du 
numérique ne viennent plus en complément mais 
en substitution de l’école en tant qu’espace 
spécifique dédié aux apprentissages. On observe 
une transition du concept de fracture numérique 
(clivage entre ceux qui seraient à l’aise avec les 
pratiques numériques et ceux qui ne le seraient pas) 
vers celui d’inégalités numériques (Collin, 2013), 
terme qui ouvre la perspective à la relation entre  
les caractéristiques des individus (origine socio-
économique, genre, territoire, âge…) et le recours 
aux technologies numériques dans la vie 
quotidienne et pour l’apprentissage plus 
spécifiquement. Dans cette vision systémique 
(Brotcorne, 2020), les inégalités numériques 
viennent se cumuler à d’autres inégalités sociales  
et peuvent être à leur tour à l’origine d’autres 
processus inégalitaires. Dans une approche 
anthropologique (Plantard, 2014), il s’agit 
d’interroger la relation que les individus 
entretiennent avec ces technologies, très variables, 
y compris chez les supposés digital natives (DNE-

TN2, #GTnum, jeunes, pratiques, recherche, usages, 
2020). Les potentialités offertes par les ressources 
et outils numériques sont intrinsèquement 
dépendantes des pratiques effectives, raison  
pour laquelle le passage à grande échelle 
d’expérimentations peine à dégager une efficacité 
des ressources numériques, abstraction faite des 
choix pédagogiques des acteurs (Fluckiger, 2020). 
Dans ce sens, le recours à la notion de littératie 
numérique ou d’e-littératie – conçue « comme 
instrumentation, les outils numériques 
instrumentant et (donc) modifiant notre manière 
d’être au monde » (Daunay et Fluckiger, 2018, 
p. 73) – peut être heuristique pour l’ensemble des 
acteurs concernés, les élèves et leurs familles, mais 
également les enseignants, même si on constate 
une diversité d’approches (DNE-TN2, février 2021).

Les pratiques des acteurs
Il y a eu une grande diversité dans la manière dont 
les familles ont investi l’école à la maison, en 
fonction de leurs possibilités matérielles, de leur 
disponibilité et de leurs propres rapports à l’école 
et au numérique, avec des modes 
d’accompagnement du travail scolaire des enfants 
plus ou moins efficaces (Delès et al., 2021). Les 
usages éducatifs du numérique sont plus exigeants 
pour les élèves en termes d’attention, d’autonomie 
et d’efforts (Tricot, 2021). Pour les enseignants, cela 
suppose d’anticiper davantage les difficultés qui 
seront rencontrées par les élèves (Netter, 2022), 
raison pour laquelle la période les a conduits à une 
réflexivité accrue (Chauvel et al., 2021). L’efficacité 
de l’enseignement pendant la période de l’école à la 
maison suppose que les différents acteurs 
mobilisent non seulement les ressources matérielles 
nécessaires, mais aussi une littératie numérique 
suffisante pour que leurs pratiques conduisent 
effectivement à des apprentissages chez les élèves.
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Les effets sur  
les apprentissages
Il n’est pas aisé d’évaluer les effets du confinement 
sur les apprentissages des élèves. D’un point de vue 
micro, pendant cette période, les enseignants ont 
eu des pratiques d’évaluation plus indulgentes 
(Béduchaud et Leszczak, 2020). D’un point de vue 
macro, nous ne disposons que d’évaluations 
internationales transitoires (DNE-TN2, janvier 2021). 
Lorsqu’elles seront plus abouties, il sera 
probablement difficile d’isoler les effets de  
la pandémie d’autres éléments contextuels 
spécifiques à tel ou tel pays, tels que la réforme  
du lycée en France, survenue à la même période. 
Ainsi, les comparaisons entre les pays doivent  
être menées avec beaucoup de prudence.  
Les évaluations nationales, quant à elles, montrent 
en 2020 une augmentation des écarts entre les 
élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux qui 
ne le sont pas, suivie d’une diminution des écarts en 
2021 (DEPP, 2022). Cependant, quels sont les effets 
sur le long terme pour les cohortes en question ? 
D’après Hervault (2021), il est raisonnable de 
s’attendre à des effets modérateurs de l’impact  
de la pandémie sur les apprentissages en fonction 
de trois facteurs : 

 > (a) la durée de l’absence du travail en établisse-
ment, mais avec des effets différenciés selon 
l’origine sociale, en défaveur des élèves 
défavorisés ; 

 > (b) le niveau d’enseignement, les effets étant plus 
importants auprès de jeunes élèves (primaire), 
mais avec des effets sans doute plus importants 
en termes d’orientation pour les élèves du 
secondaire et les étudiants du supérieur ; 

 > (c) les spécificités disciplinaires, avec un impact 
plus important sur des apprentissages en classe 
qui sont liés à la littératie que sur ceux liés à la 
numératie.

Conclusion
L’expérience de l’école en période de confinement 
invite sans doute à prendre au sérieux l’intégration 
des pratiques numériques éducatives en tant que 
contenu du curriculum des élèves et de la formation 
des enseignants. Toutefois, il semble important 
d’interroger certains effets éventuels de ces 
pratiques qui sont également apparus à l’occasion 
du confinement, notamment les effets psycho-
logiques résultant de l’absence de relations inter-
personnelles directes ou d’appartenance à un 
groupe. Ainsi, le numérique éducatif ne semble pas 
devoir être envisagé comme un substitut exclusif  
et durable à l’école, mais plutôt comme un facteur 
de transformation et d’hybridation des pratiques.

Maíra Mamede, 
maîtresse de conférences, laboratoire Circeft Escol,  
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