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

Direction du numérique 
pour l’éducation

Forme scolaire  
et numérique
Les technologies numériques contribuent  
à transformer la forme scolaire, voire à la faire 
évoluer. D’abord individuel, le mode 
d’appropriation des outils numériques évolue 
progressivement vers une dimension collective qui 
permet de stabiliser les usages dans des pratiques 
sociales partagées. Pour les enseignants, se pose 
donc le défi d’accorder leurs pratiques numériques 
personnelles avec un cadre scolaire défini par des 
référentiels et le « moule organisationnel » (Poyet, 
2014) de la forme scolaire (Plantard et al., 2020) ; 
pour les élèves, se pose celui de la concurrence 
entre leurs pratiques personnelles (ludiques, 
communautaires) et les pratiques scolaires 
prescrites (Plantard & Le Boucher, 2020).

Des remises en cause
En premier lieu, au principe de la forme scolaire,  
il y a l’« école » : lieu séparé des autres occupations, 
un monde « clos » qui tend à faire perdurer  
cette clôture afin d’assurer l’acte éducatif.  
C’est cette clôture que la massification des usages 
des technologies numériques va remettre en cause. 
En particulier, des applications interrogent 
« l’espace-temps scolaire » (Cerisier, 2016) en 
permettant, par exemple, le stockage de ressources 
accessibles à tout moment, la communication 
instantanée de type « chat » ou encore des 
applications offrant la possibilité de reprendre le 
travail en autonomie lorsque l’élève le souhaite.  
La place (topographique) et le rôle de l’enseignant 
sont questionnés par l’apport des équipements 
numériques individuels « à tout faire, en tout lieu,  
à tout instant » (Hamon & Villemonteix, 2015)  
et donnant accès à des contenus et ressources 
différenciés (textes, images, vidéos, etc.). 

D’autres éléments caractéristiques de la forme 
scolaire sont également remis en cause :  
les formes de savoirs (ludique ou scriptural),  

les relations entre les pairs (individualisme ou 
collaboration), le rapport à l’enseignant (autonomie 
ou dépendance) ainsi que les formes d’évaluation 
(Hamon & Villemonteix, 2015). Les modes 
traditionnels de transmission et d’évaluation  
des connaissances dans le cadre scolaire sont donc, 
eux aussi, visés par ces nouveaux instruments 
technologiques. 

Des permanences
Pourtant, comme le montrent les travaux 
scientifiques (Amadieu & Tricot, 2014), les usages  
de ces technologies ne viennent pas remettre en 
cause la forme scolaire de manière radicale. Si leurs 
usages nécessitaient, de la part des enseignants,  
des compétences spécifiques, on constate une 
permanence des formes de transmission qui renvoie 
aux relations de pouvoir définies par Vincent (1980) 
et qui sont propres à la forme scolaire. Imprégnés 
de cette forme, les différents acteurs tendent à la 
reproduire (Peraya, 2018) et à rendre ces usages 
conformes aux prescriptions institutionnelles : 
respect du programme, prescription des tâches  
à un groupe classe, etc. (Villemonteix, 2016). 

Dans les entretiens menés auprès d’enseignants 
dans le cadre du GTnum Créad (Centre de 
recherche sur l’éducation, les apprentissages et  
la didactique) #disparites_num, il ressort que la 
compétence jugée la plus importante à acquérir en 
début de carrière est celle de la gestion de la classe 
(notamment la prise de parole, la détermination  
du volume sonore et les déplacements à l’intérieur 
de la classe). La maîtrise des contenus et des 
programmes vient ensuite. Le numérique est 
mentionné parmi les autres compétences (gestion 
des élèves à besoin particulier, communication)  
qui s’acquièrent petit à petit en fonction des 
situations rencontrées dans les établissements.
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Des adaptations
Si une grande majorité des enseignants utilisait déjà 
des technologies numériques pour travailler avant 
le confinement, c’est l’urgence de la situation et  
la nécessité de rompre avec l’enseignement 
traditionnel qui a mené à des usages plus intensifs. 
Des travaux (Béduchaud et al., 2020 ; IFÉ-ENS de 
Lyon, 2020 ; Rakotomalala Harisoa, 2020) montrent 
que cette situation a permis une adaptation 
progressive des enseignants à ces usages, avec pour 
résultat une dynamique d’appropriation et une 
créativité certaine, notamment en ce qui concerne 
le recours aux réseaux sociaux comme espaces 
d’apprentissage et de communication avec leurs 
élèves comme avec leurs pairs. De plus, le recours 
au distanciel a modifié les pratiques  
des enseignants au regard de l’hybridation des 
pratiques ou encore de la scénarisation des activités 
pédagogiques ainsi que des interactions avec  
les élèves (Lefer Sauvage et al., 2021).

Conclusion
Confronté aux changements du monde social et  
à ses différentes pressions – la massification des 
technologies numériques, l’ouverture de l’école  
à des acteurs extérieurs, la promotion du travail 
collaboratif par les institutions (Barrère, 2002, 2014 ; 
Gibert, 2018) –, le concept de forme scolaire permet 
d’identifier comment ces différentes organisations 
se maintiennent autour de pratiques stabilisées tout 
en intégrant des nouveaux éléments à ces pratiques, 
éléments qui, de prime abord, semblaient les 
remettre en cause. 
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