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Définition  
La granularité d’une formation ou d’un parcours d’apprentissage est la finesse du découpage des 

éléments qui la constitue. En d’autres termes, une formation est constituée de multiples grains. 

Chacun d’eux répond à un objectif de formation et est constitué de contenus et d’activités. Le grain 

est donc le niveau le plus petit, celui au sein duquel on trouve les éléments les plus fins de la 

formation. Indépendants les uns des autres, ils forment néanmoins un tout homogène et cohérent.  

 

La taille des grains est variable. Certains évoquent des durées de moins de 5 minutes de travail pour 

l’apprenant (Burguete, 2021) ; d’autres entre 5 et 15 minutes, ni plus, ni moins (Thompson & 

Yonekura, 2005) ; d’autres encore établissent des niveaux de granularité allant des contenus les plus 

simples aux plus complexes (Peraya, 2008).  

S’appliquer à définir une granularité fine présente de réels avantages. Elle renforce d’une part 

l’expérience d’apprentissage des étudiants, car ces derniers avancent à leur rythme, mesurent plus 

facilement leur progression et sont plus motivés (Fitzgerald & Tisdall, 2019). Elle permet, d’autre 

part, d’individualiser l’offre de formation en proposant des parcours d’apprentissage différenciés, 

plus en adéquation avec les besoins et attentes des apprenants.  

Par ailleurs, pour le concepteur et les institutions, le travail sur la granularité limite l’obsolescence 

des contenus médiatisés. Les éventuelles mises à jour sont produites plus simplement et les grains 

sont réutilisables. Indépendants, ceux-ci peuvent, dans une autre formation, dans un autre contexte, 

répondre à un objectif global différent.  

La granularité est définie initialement par le concepteur mais, par la suite, les apprenants en 

redéfinissent une nouvelle. En effet, ils organisent leurs apprentissages et les calquent à leur emploi 

du temps, leur charge de travail, leurs capacités et leur propre logique. Bourdet et Leroux parlent de 

« double granularité » et émettent l’hypothèse « qu’il n’y a pas d’appropriation [de la formation par 

l’apprenant] sans reconstruction d’une granularité propre […] » (2009, p. 22).  

Pour autant, à trop vouloir individualiser les parcours, c’est le lien social qui est fragilisé. Difficile de 

s’appuyer sur ses pairs pour partager ses apprentissages lorsque les parcours sont trop fragmentés, 

trop différenciés (Boboc et Metzger, 2019). Boboc rappelle que l’« on apprend toujours seul, mais 

jamais sans les autres » et qu’il y a un risque à trop vouloir granulariser les formations. Vouloir 

répondre à des besoins immédiats voire urgents c’est potentiellement mettre de côté le temps de la 

maturation, de la recherche et de la réflexion.  
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