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OUTLINE
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l’« apprentissage augmenté »
2. Le numérique au service de l’intelligence collective
3. L’affordance des outils de collaboration pour la lecture augmentée
4. Jeux et enjeux d’une lecture multimodale
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TEXT

1. L’ins ti tu tion na li sa tion des TIC
entre la France et l’Ita lie et
l’émer gence de l’« ap pren tis sage
aug men té »
Les pre mières ini tia tives de cer tains états eu ro péens pour in tro duire
l’in for ma tique dans les écoles re montent aux an nées 1970. En France,
en 1985, le gou ver ne ment an nonce le plan « In for ma tique pour tous »
ar ti cu lé au tour de trois axes es sen tiels : ma té riels, lo gi ciels et for ma‐ 
tion des en sei gnants. À par tir de 1995, In ter net ar rive dans les mai‐ 
sons et dans quelques écoles, même si à cette époque- là le nombre
d’in ter nautes est en core assez li mi té 1. Par la suite, dans les pre mières
an nées  2000, les éta blis se ments sco laires com mencent à se doter
d’or di na teurs, d’ou tils de pro jec tions et de so no ri sa tion, grâce aux
po li tiques mi nis té rielles. Selon une en quête de l’Édu ca tion na tio nale,
menée entre 2011 et 2012 et qui a conduit à la pu bli ca tion d’un rap‐
port, dans les éta blis se ments pu blics du se cond degré de France mé‐ 
tro po li taine et des DOM «  le nombre moyen d’élèves par or di na teur
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varie de plus de cinq dans les col lèges, à plus de deux dans les ly cées
pro fes sion nels (LP), avec une va leur in ter mé diaire de près de trois
dans les ly cées d’en sei gne ment gé né raux et tech no lo giques
(LEGT) » 2. En 2015, le mi nis tère de l’Édu ca tion na tio nale an nonce le
dé ploie ment d’un plan nu mé rique qui équi pe ra les écoles en ta blettes
et or di na teurs pour les élèves et qui fi nan ce ra la for ma tion des en sei‐ 
gnants et le dé ve lop pe ment de res sources pé da go giques.

Dans le contexte édu ca tif ita lien, dont nous nous oc cu pons pour
notre re cherche doc to rale concer nant le do maine de l’ALMT (ap pren‐ 
tis sage des langues mé dia ti sé par les tech no lo gies), le mi nis tère de
l’Édu ca tion na tio nale 3 dis cute pour la pre mière fois d’un plan na tio‐ 
nal pour l’école nu mé rique en 2007. À par tir de 2008, le pro jet mi nis‐ 
té riel « Azio ne LIM » per met une large dif fu sion des ta bleaux blancs
in ter ac tifs (TBI) sur le ter ri toire. Ce type d’équi pe ment sco laire donne
aux en sei gnants la pos si bi li té de se fa mi lia ri ser avec les tech no lo gies
sans trop bou le ver ser leurs pra tiques. En effet, les TBI ne se dé‐ 
tachent pas trop de l’em ploi d’un ta bleau tra di tion nel, si on les uti lise
dans leurs fonc tion na li tés de base, en tant que simples ap pa reils de
pro jec tion. En 2009, l’«  Azione Cl@ssi 2.0  » un pro jet im pli quant
416  classes, a pour slo gan «  Non plus la classe dans le la bo ra toire,
mais le la bo ra toire en classe » 4 (MIUR, 2015). Un dé cret lé gis la tif de
2013 al loue des fonds pour la connec ti vi té sans fil dans toutes les
écoles. Fi na le ment, en 2015, avec la loi 107/2015 nom mée « La Buona
Scuo la » on ar rive à la ré dac tion d’un do cu ment pi lier pour l’in no va‐ 
tion nu mé rique, en l’oc cur rence le PNSD (Piano Na zio nale Scuo la Di‐ 
gi tale) qui four nit un re cen se ment des équi pe ments tech no lo giques
sco laires sur le ter ri toire ita lien et éta blit les ob jec tifs à at teindre en
termes de stra té gies (à par tir de l’amé lio ra tion des in fra struc tures),
de com pé tences, de conte nus, de for ma tion et d’ac com pa gne ment
pour ré pondre aux défis du tour nant nu mé rique.

2

En gé né ral, à par tir des pre mières an nées  2000, dans tous les
contextes sco laires eu ro péens, on com mence à fixer, à tra vers des
do cu ments of fi ciels, les pa ra mètres pour dé fi nir les so lu tions pos‐ 
sibles d’in té gra tion des TICE et à éla bo rer des cadres de com pé‐ 
tences re quises pour gérer les tech no lo gies pré sentes dans les
classes. Parmi ces do cu ments, nous si gna lons le Rap port COM PE TICE
éla bo ré par un groupe de tra vail (Haeuw & coll., 2002), sous de mande
du mi nis tère de l’Édu ca tion na tio nale fran çais. Il s’agit d’un outil
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trans pa rent de pi lo tage des pro jets par les com pé tences qui a le mé‐ 
rite d’éta blir et de dé crire cinq scé na rii d’in té gra tion des TICE  : le
pré sen tiel en ri chi, le pré sen tiel amé lio ré, le pré sen tiel al lé gé, le pré‐ 
sen tiel ré duit, le pré sen tiel quasi in exis tant. C’est dans le cadre du
pré sen tiel en ri chi et amé lio ré que rentre pour la pre mière fois l’idée
d’un «  ap pren tis sage aug men té  ». Cette aug men ta tion se concré tise
dans la pro po si tion, de la part des en sei gnants, de sup ports et de res‐ 
sources com plé men taires à leurs cours. Les cours sont en ri chis par la
pro jec tion de res sources tex tuelles, gra phiques, au dio vi suelles ex‐ 
traites de CD, de DVD ou de sites In ter net. Ce rap port a en outre été
mo bi li sé pour cer taines clas si fi ca tions des for ma tions hy brides. Ce
type de dis po si tif, qui se base en gé né ral sur une ar ti cu la tion struc tu‐ 
rée de la for ma tion en pré sence et à dis tance, peut être dé cli né de
plu sieurs ma nières selon les contextes, le degré d’ac com pa gne ment
et d’« au to di rec tion », l’or ga ni sa tion des ac ti vi tés syn chrones et asyn‐ 
chrones, les ou tils de sup port, les com pé tences vi sées, etc. Bur rows
et Miras (2019), par exemple, classent les for ma tions hy brides en trois
de grés sur la base du taux de pré sen tiel prévu par le dis po si tif : pré‐ 
sen tiel aug men té, al lé gé, ré duit. L’aug men ta tion s’ar ti cule, dans ce
cas- là, au tour de l’uti li sa tion d’ou tils nu mé riques et de res sources en
amont et en aval, par exemple des pla te formes en ri chies de res‐ 
sources, des ré seaux so ciaux dé diés, des port fo lios lin guis tiques, etc.

Dans son ac cep tion la plus com mune, l’ad jec tif « aug men té » est uti li‐ 
sé pour dé fi nir la tech no lo gie qui per met d’in té grer des élé ments vir‐ 
tuels en 3D et mul ti mo daux au sein d’un en vi ron ne ment réel. Nous
cher che rons à élar gir le champ de cette no tion en ex plo rant ses mul‐ 
tiples do maines d’em ploi, ses im pacts et les mo dèles qui la mette en
cause.

4

En ce qui concerne spé ci fi que ment la no tion d’aug men ta tion, Puen‐ 
te du ra (2013) éla bore un mo dèle théo rique qui se base sur quatre ni‐ 
veaux d’in té gra tion des TIC  : sub sti tu tion, aug men ta tion, mo di fi ca‐ 
tion, re dé fi ni tion. L’aug men ta tion ne bou le verse pas le pro ces sus
d’en sei gne ment/ap pren tis sage mais consti tue une mo da li té plus ef fi‐ 
cace pour ef fec tuer des tâches cou rantes, une ap proxi ma tion pro‐ 
gres sive aux « défis tech no créa tifs » (Ro me ro & coll., 2017) de la so‐ 
cié té ac tuelle. Nous pou vons donc dé fi nir l’aug men ta tion de l’ap pren‐
tis sage comme la ma nière d’agen cer les af for dances des tech no lo gies,
les ou tils nu mé riques dis po nibles et les si tua tions ou les sup ports
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for ma tifs tra di tion nels pour créer des en vi ron ne ments d’ap pren tis‐ 
sage plus im mer sifs, in ter ac tifs, adap tifs, pour en ri chir le pro ces sus
d’ap pren tis sage et pour op ti mi ser les ré sul tats édu ca tifs. En re‐ 
vanche, dans les ni veaux de mo di fi ca tion et de re dé fi ni tion est pré‐ 
sente une trans for ma tion dans le type de tâches que l’on peut en vi sa‐ 
ger et un «  chan ge ment fonc tion nel si gni fi ca tif  dans la salle de
classe » (Cor di na & coll., 2017). Les deux der niers ni veaux de ce mo‐ 
dèle mettent en jeu l’en ga ge ment créa tif (in di vi duel ou col la bo ra tif)
qui in ter vient pour im mer ger les ap pre nants dans un scé na rio mo ti‐ 
vant et cap ti vant, et pour leur faire ex plo rer de nou velles so lu tions
aux situations- problèmes en classe de langue (di lemmes lin guis‐ 
tiques, tâches com mu ni ca tive et an crées dans la vie réelle, pro jets
créa tifs, té lé col la bo ra tions, etc.).

Dans le contexte anglo- saxon, on uti lise l’ex pres sion Tech no lo gy en‐ 
han ced lear ning 5 (TELL) pour faire ré fé rence à un en vi ron ne ment
tech no lo gi que ment aug men té, à sa voir un lieu, un es pace réel et/ou
vir tuel, riche en moyens, ou tils et sup ports pour l’ap pren tis sage, dans
le quel l’ap pre nant est l’ac teur prin ci pal de la construc tion de son
propre sa voir. Dans cette si tua tion, la col la bo ra tion, la co opé ra tion,
l’échange et le par tage des connais sances entre pairs et avec les en‐ 
sei gnants ont lieu. Si l’en vi ron ne ment édu ca tif est en ri chi et pré pa ré
pé da go gi que ment et tech no lo gi que ment pour in té grer dif fé rents
styles d’ap pren tis sage et d’en sei gne ment, alors il sera plus fa cile de
trans for mer une simple classe en une com mu nau té d’ap pren tis sage 6.

6

De sur croit, l’idée d’aug men ta tion im prègne tout le cadre de ré fé‐ 
rence eu ro péen pour les com pé tences nu mé riques des édu ca teurs, le
Dig Com pE du (Re de cker, 2017). Dans les six sec tions de ce do cu ment
(en ga ge ment pro fes sion nel, res sources nu mé riques, en sei gne ment et
ap pren tis sage, éva lua tion, be soins des ap pre nants, com pé tences nu‐ 
mé riques des ap pre nants), cha cune ar ti cu lée en com pé tences, on
pro pose une aug men ta tion au sens large, c’est- à-dire une pro mo tion
et un ren for ce ment de plu sieurs as pects du pro ces sus d’en sei gne‐ 
ment/ap pren tis sage d’un côté et les ca rac té ris tiques mul ti di men‐ 
sion nelles des ou tils et des res sources nu mé riques de l’autre.

7

Dans cet ar ticle, nous pre nons en consi dé ra tion une pos sible ex ten‐ 
sion ou ap pli ca tion de la no tion d’«  aug men ta tion  » de l’ap pren tis‐ 
sage, à sa voir la lec ture aug men tée par le nu mé rique. Cette pra tique
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de lec ture aug men tée de textes en langue étran gère est de plus en
plus uti li sée par les en sei gnants sou cieux de créer des pas se relles
entre l’école et les pra tiques so ciales et com mu ni ca tion nelles ex tra s‐ 
co laires. L’en vi ron ne ment nu mé rique crée un nou veau rap port au sa‐ 
voir et à l’ap pren tis sage en of frant de nou velles «  pos si bi li tés tex‐ 
tuelles et énon cia tives » (Wachs & Weber, 2021). Il s’agit de re pen ser
les conte nus et les mo da li tés d’ap pren tis sage mé dia ti sé en pre nant en
compte la mul ti mo da li té, c’est- à-dire l’accès à des connais sances par
la conver gence et l’im bri ca tion des modes tex tuels, vi suels et au di tifs
qui fa ci litent po ten tiel le ment l’accès au sens et nour rissent le pro ces‐ 
sus de concep tua li sa tion pour vu que le dis po si tif soit conçu en pre‐ 
nant en compte les risques de sur charge cog ni tive et de dis per sion. À
cet égard, il faut aider les élèves à dé ve lop per des stra té gies adap tées
pour trai ter des textes sur sup port nu mé rique (Gui chon & Cohen,
2016).

Ce par cours d’in té gra tion d’un en sei gne ment/ap pren tis sage aug‐ 
men té im plique l’iden ti fi ca tion de di verses pra tiques so ciales nu mé‐ 
riques chez les élèves, telles que la mise en scène de soi à tra vers les
ré seaux so ciaux, la créa tion mul ti mo dale grâce aux ap pli ca tions du
por table (ex. mon tage de vi déos), etc. Ces pra tiques peuvent être rai‐ 
son na ble ment in té grées en classe afin d’amé lio rer la mai trise de la
langue et d’éta blir des liens per ti nents avec la langue cible en de hors
de l’école. En pa ral lèle, cela im plique la for ma tion des en sei gnants de
langues aux ca rac té ris tiques des nou veaux genres tex tuels émer gents
et aux com pé tences re quises pour les uti li ser ef fi ca ce ment, leur four‐ 
nis sant ainsi des stra té gies pour mettre en place une pé da go gie vé ri‐ 
ta ble ment mul ti mo dale.

9

2. Le nu mé rique au ser vice de
l’in tel li gence col lec tive
L’em ploi des tech no lo gies nu mé riques et le dé ve lop pe ment de nou‐ 
velles lit té ra ties mé dia tiques pos sèdent des en jeux so cio lo giques et
éco no miques. La mé dia tion tech nique a en gen dré la com pé ti tion
com mer ciale, l’idée d’ef fi cience et de pro duc ti vi té  ; elle a per mis de
dé ve lop per cer taines com pé tences du XXI   siècle (la col la bo ra tion, la
ré so lu tion de pro blèmes, etc.) ; elle peut se faire le re flet des re la tions
so ciales et cherche à ré pondre aux be soins de la so cié té. Il faut, donc,

10
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tenir compte de tous ces en jeux dans les mé tho do lo gies et les pra‐ 
tiques d’en sei gne ment. L’école et l’uni ver si té s’en gagent de plus en
plus dans l’ex pé ri men ta tion des ou tils et tra versent les usages du nu‐ 
mé rique et des dis po si tifs pour dé ve lop per de nou velles formes d’en‐ 
sei gne ment dans plu sieurs do maines di dac tiques et pour sti mu ler un
en ga ge ment ma jeur de la part de l’ap pre nant.

Les nou velles gé né ra tions adoptent des pra tiques d’ap pren tis sage
dif fé rentes de celles des gé né ra tions pré cé dentes  ; en par ti cu lier,
l’ap pren tis sage par le biais d’écrans, d’icônes, de sons, de jeux, de
« surf » vir tuel et en contact té lé ma tique constant avec le groupe de
pairs im plique le dé ve lop pe ment de pra tiques d’ap pren tis sage non li‐ 
néaires, mul ti tâches, s’éloi gnant des par tiques d’ap pren tis sage «  al‐ 
pha bé tique et gu ten ber gien  » (Veen & Vrak king, 2006). À une telle
pers pec tive s’ajoute la vi sion du CECRL où les ap pre nants sont consi‐ 
dé rés comme « des ac teurs so ciaux ayant à ac com plir des tâches (qui
ne sont pas seule ment lan ga gières) dans des cir cons tances et un en‐ 
vi ron ne ment don nés, à l’in té rieur d’un do maine d’ac tion par ti cu lier »
(Conseil de l’Eu rope, 2001, p. 15). Les tâches pré co ni sées par le CECRL
doivent être proches de la vie réelle, pri vi lé gier l’au then ti ci té in ter ac‐ 
tion nelle (plu tôt que la si mu la tion) et choi sies en fonc tion des be soins
des ap pre nants dans un contexte ex té rieur à la classe, que ces usages
soient per son nels, pro fes sion nels, pu blics, etc. Selon une étude
menée sur la ty po lo gie de tâche (Gui chon & Ni co laev, 2011), l’in ten si té
de l’en ga ge ment des ap pre nants aug mente consi dé ra ble ment lorsque
ceux- ci ne sont pas obli gés de se confor mer à un rôle fic tif ou à une
si tua tion ima gi née, mais plu tôt lors qu’ils sont in vi tés à mo bi li ser leur
ex pé rience per son nelle afin d’ac com plir une tâche orien tée par des
en jeux par ta gés et dis tri bués parmi les par ti ci pants.

11

À cela nous ajou tons, selon le pa ra digme construc ti viste 7, la pos si bi li‐ 
té de créer et de ma ni pu ler des conte nus, plu tôt que la simple ex po‐ 
si tion à des in for ma tions, ou à des connais sances  : «  Stu dents have
the po ten tial to move from the conven tio nal epis te mic stance of
know ledge consu mer to that of know ledge pro du cer » (Sykes & coll.,
2008, p. 530). Les ou tils nu mé riques et le web 2.0 (blogs, ré seaux so‐ 
ciaux, wikis, mes sa ge ries ins tan ta nées, etc.) en par ti cu lier, sont
proches des pra tiques com mu ni ca tion nelles et so ciales des ap pre‐ 
nants. Les as pects sus men tion nés de la tâche s’as so cient donc très
bien avec les TICE. La lo gique des lo gi ciels et des ap pli ca tions im pose
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à l’ap pre nant un tra vail, in di vi duel ou col la bo ra tif, de dé struc tu ra tion
et de re struc tu ra tion de connais sances, de concepts, de do cu ments.
Le web 2.0, dans une ap proche socio- interactionnelle ou d’im mer sion
socio- numérique (Sou brié, 2020, 2023), per met aux ap pre nants
d’échan ger sur des su jets, de par ta ger des res sources ou des connais‐ 
sances, de col la bo rer pour un pro jet, de ma nière au then tique, avec
d’autres in ter nautes, leur ac cor dant un cer tain degré de contrôle, de
pla ni fi ca tion et d’au to no mie. Toutes ces res sources peuvent être
mises en œuvre dans plu sieurs scé na rii et dis po si tifs for ma tifs (for‐ 
ma tion en pré sen tiel avec ac com pa gne ment d’un en sei gnant  ; au to‐ 
for ma tion avec un tu to rat à dis tance ; par ti ci pa tion à un pro jet de té‐ 
lé col la bo ra tion avec des phases syn chrones et asyn chrones, etc).

[…] l’ap proche par tâches peut ques tion ner uti le ment l’ap port des
TIC pour l’ap pren tis sage d’une L2 parce que cette ap proche in duit un
rôle dif fé rent pour les en sei gnants (concep tion, ré gu la tion, mé dia ‐
tion), les amène à se des sai sir d’une par tie du contrôle de l’ac ti vi té et
fa ci lite le pas sage d’une pé da go gie trans mis sive orien tée sur la mé ‐
mo ri sa tion à une pé da go gie axée sur la construc tion du sens. Il
semble que le po ten tiel pé da go gique des TIC soit maxi mi sé par
l’adop tion de l’ap proche par tâches sans la quelle les tech no lo gies
courent le risque d’être can ton nées dans des ap pren tis sages de bas
ni veau (mé mo ri sa tion et dé ve lop pe ment d’au to ma tismes). (Gui ‐
chon 2012, p. 212-213)

L’usage des TICE, à tra vers des pla te formes, des ap pli ca tions et des
ou tils de vi sio con fé rence, per met de mettre en œuvre des pro jets
col la bo ra tifs et des in ter ac tions, au sein de té lé col la bo ra tions avec
des par te naires étran gers ou d’autres ins ti tu tions d’un même pays ou
au sein d’un groupe- classe. Ces col la bo ra tions abou tissent par fois à
des pro duits créa tifs ren for çant les com pé tences, la mo ti va tion et
l’es time de soi des ap pre nants. Il s’agit d’une dé marche créa tive mise
au ser vice de l’in tel li gence col lec tive (Lévy, 1994  ; Mur zilli, 2016) qui
com bine le tra vail in tra per son nel avec le tra vail in ter per son nel, le
plan cog ni tif avec la di men sion so cio cog ni tive. La construc tion des
connais sances et des com pé tences in di vi duelles a lieu à tra vers l’in‐ 
ter ac tion, la né go cia tion et la co opé ra tion à l’in té rieur d’un groupe ou
d’une com mu nau té d’ap pren tis sage. Les membres d’une com mu nau té
d’ap pren tis sage créent une in ter dé pen dance po si tive, de viennent des
ap pre nants au to ré flexifs qui mo bi lisent une construc tion ac tive de
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leur propre connais sance, leurs com pé tences mé ta cog ni tives et la
stra té gie du par tage. Les ou tils de com mu ni ca tion audio- scripto-
visuels im pliquent le concept de « dis tri bu ted cog ni tion » (Sa lo mon,
1993 ; Theu reau, 2020) se ba sant sur une in ter re la tion entre les res‐ 
sources hu maines et tech no lo giques. Le tra vail est par ta gé non seule‐ 
ment avec un groupe, mais aussi avec l’or di na teur et ses lo gi ciels,
sous le gui dage et l’étayage de l’en sei gnant. D’ailleurs, pour l’étude des
«  ap pren tis sages col lec tifs mé dia ti sés  » (Zou rou, 2007), il existe un
champ de re cherche (dé ve lop pé sur tout dans le monde anglo- saxon)
nommé Computer- supported Col la bo ra tive/Co ope ra tive Lear ning
(CSCL) ou en fran çais l’Ap pren tis sage col la bo ra tif as sis té par or di na‐ 
teur (ACAO) et le champ de la Com mu ni ca tion mé dia ti sée par or di na‐ 
teur (CMO).

L’in té gra tion des tech no lo gies nu mé riques à fonc tion ne ment par ti ci‐ 
pa tif dans l’édu ca tion se jus ti fie par un im pé ra tif ex terne vi sant le be‐ 
soin de pré pa rer les ap pre nants à une vie so ciale, pro fes sion nelle et à
une ci toyen ne té en har mo nie avec la so cié té in ter con nec tée ac tuelle
et par l’im pé ra tif in terne de trans for mer les pra tiques et les usa gers
de consom ma teurs pas sifs en contri bu teurs ac tifs dans une co- 
construction des sa voirs (Ol li vier & Puren, 2011). Les soi- disant na tifs
nu mé riques n’ont pas tou jours l’ai sance qu’on leur at tri bue, leur lit té‐ 
ra tie nu mé rique (Ol li vier, 2018) se li mi tant par fois à des pra tiques
com pul sives de dé fi le ment de la page web (scrol ling), ou d’élar gis se‐ 
ment d’une image, de ré dac tion d’un billet sur les ré seaux so ciaux,
d’écoute de la mu sique dans les agré ga teurs de mu sique comme Spo‐ 
ti fy ou You Tube, et de re cherche do cu men taire très li mi tée. Au cune
tech no lo gie en soi, par sa seule pré sence, ne ga ran tit le suc cès de
l’ap pren tis sage. Ce sont les usages, al lant des plus simples aux plus
com plexes, qui en éta blissent la per ti nence et ce sont les usages les
plus créa tifs ou co- créatifs qui en gendrent des fe nêtres ac qui si tion‐ 
nelles et par ti cipent à une « for ma tion ho lis tique de la per sonne, de
son iden ti té, de son agen ti vi té » (Bigot & coll., 2021). Un mi lieu d’ap‐ 
pren tis sage de vrait pri vi lé gier une ap proche ac tive, le « faire », à sa‐ 
voir l’ex plo ra tion, la pro duc tion, la col la bo ra tion parce que ces ac‐ 
tions im pliquent po ten tiel le ment l’ac ti va tion de ce que Ban du ra (1995)
ap pelle « self- efficacy », c’est- à-dire le sen ti ment d’ef fi ca ci té per son‐ 
nelle. Cette ac ti va tion per met de pas ser d’un pa ra digme trans mis sif à
un pa ra digme construc ti viste ou d’un pa ra digme d’en sei gne ment à un
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pa ra digme d’ap pren tis sage : « Lan guage is ac qui red not in the role of
spec ta tor but through use. Being "ex po sed" to a flow of lan guage is
not near ly as im por tant as using it in the midst of "doing". Lear ning a
lan guage, to bor row John Aus tin’s ce le bra ted phrase, is lear ning «
how to do things with words » (Bru ner, 1990, p. 70-71).

3. L’af for dance des ou tils de col la ‐
bo ra tion pour la lec ture aug men ‐
tée
Parmi les ca rac té ris tiques at tri buées au web 2.0, dé fi ni comme so cial
et par ti ci pa tif, on trouve la di men sion ho ri zon tale, mul ti di rec tion‐ 
nelle de par ti ci pa tion des uti li sa teurs qui de viennent des pro duc teurs
de conte nus et non seule ment des lec teurs de textes. Le cy ber mi lieu
des blogs, fo rums, wikis, pla te formes offre une im mer sion par ti ci pa‐ 
tive, «  ins taure un lieu d’énon cia tion pro té gé  » (De ve lotte & Dris si,
2013, p.  62) au to ri sant la prise de risque de la part des ap pre nants.
L’af for dance 8 de ces ou tils, que ce soit une pro prié té, une fonc tion‐ 
na li té, un trait im mé dia te ment per cep tible, in dique quelle re la tion
l’uti li sa teur peut ins tau rer avec un outil dé ter mi né, com ment il peut
s’en ser vir.

15

À par tir des moins in ter ac tifs pour ar ri ver aux plus in ter ac tifs et col‐ 
la bo ra tifs, nous al lons pré sen ter quelques ou tils du web 2.0 ef fec ti ve‐ 
ment uti li sés 9 dans les pra tiques de classe. Dans cet aper çu sur les
ou tils à vo ca tion in ter ac tive et col la bo ra tive, nous par tons du ni veau
plus faible, à sa voir deux blogs de pro fes seurs de FLE en Ita lie : Prof‐ 
mi chelle et Votre prof de fran çais. Il s’agit de deux es paces vir tuels
d’ex pres sion ayant pour vo ca tion de pu blier et par ta ger, mois après
mois, des conte nus plu ri mé dia tiques (textes, pho tos, images, vi déos,
exer cices in ter ac tifs, res sources ex ternes) et des his toires per son‐ 
nelles avec la pos si bi li té de com men ter, de ma nière asyn chrone,
chaque pu bli ca tion. En gé né ral, les blogs res tent, parmi les ou tils du
web 2.0, les plus ver ti caux dans leur usage, dans la me sure où le pro‐ 
prié taire du blog dé cide quand et quels conte nus par ta ger. Mal gré
cela, les com men taires de viennent des « lieux in tan gibles de com mu‐ 
ni ca tion et confron ta tion  » (For che sa to, 2016). Par exemple, sur le
blog Votre prof de fran çais 10, les élèves choi sissent des ci ta tions des
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œuvres lit té raires qu’ils lisent, et leur pro fes seure de FLE les pu blie.
Chaque ci ta tion peut être com men tée, confron tée, mise en dis cus‐ 
sion ou sou te nue par les élèves de la classe. Ou bien les élèves sont
en cou ra gés à ré di ger cha cun leur propre «  chro nique  » des évè ne‐ 
ments sco laires (par exemple, la re mise d’un prix dé crite par chaque
élève selon son point de vue). Le fait que les pu bli ca tions et les com‐ 
men taires aient une vé ri table vi si bi li té à l’ex té rieur des murs de la
classe et que la tâche de vienne donc au then tique, a en cou ra gé les ap‐ 
pre nants et les classes à pra ti quer cette com pé ti tion au rythme de ci‐ 
ta tions et de com men taires dans un « es pace de com mu ni ca tion in‐ 
ter sub jec tif mé dia ti sé » (Le ve rat to & Leont si ni 2008, p. 210).

Parmi les ou tils de col la bo ra tion, nous comp tons les wikis per met tant
à plu sieurs per sonnes au to ri sées d’édi ter et de mettre à jour un ou
plu sieurs textes. Les uti li sa teurs peuvent contri buer en même temps
sans gé né rer de conflit de sau ve garde ou de jux ta po si tion. Sur le do‐ 
cu ment par ta gé, on a la pos si bi li té d’in ter agir à tra vers l’ajout de com‐ 
men taires et d’in ter ve nir sur toutes les in ter ven tions des contri bu‐ 
teurs. De plus, les mo di fi ca tions ou les sup pres sions sont tra cées et
en re gis trées dans la fonc tion na li té de « chro no lo gie » de ma nière à
pré sen ter la ge nèse et l’évo lu tion d’un do cu ment. Enfin, ces do cu‐ 
ments peuvent de ve nir des pages web consul tables par les in ter‐ 
nautes. Les lo gi ciels en ligne Google do cu ments et Fra ma pad en sont
des exemples, en ce qu’ils re pré sentent un outil de ré dac tion col la bo‐ 
ra tif et un es pace d’in ter ac tion pour une en traide et une construc tion
col la bo ra tive et par ta gée des sa voirs. Dans le cadre de la col la bo ra‐ 
tion, les wikis 11 offrent un cer tain degré de flexi bi li té et d’au to no mie
dans la ré par ti tion des tâches et la ges tion or ga ni sa tion nelle.

17

Les es paces nu mé riques de tra vail (ENT) et les pla te formes (par ex.
Moo dle, Gsuite, Ed mo do), avec leur pa no plie de fonc tion na li tés mul ti‐ 
mé dias, de viennent des agré ga teurs de conte nus, per mettent de par‐ 
ta ger des do cu ments, des res sources, des liens, mais aussi d’in ter agir
de ma nière syn chrone et asyn chrone, la mé dia tion hu maine res tant
cen trale. Quoique ces es paces soient par fois consi dé rés comme des
en vi ron ne ments fer més ou re pro dui sant un mo dèle trans mis sif caché
sous une in ter face tech no lo gique, ils offrent des mo da li tés de com‐ 
mu ni ca tion, d’échange et d’in ter ac tion qui ne sont pas to ta le ment ex‐ 
ploi tées. Parmi les nom breux ou tils dis po nibles, nous pré sen tons
deux pla te formes nées pour l’ap pren tis sage col la bo ra tif et co opé ra ‐
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tif 12, à sa voir Sto ry jum per et Pad let. La pla te forme Sto ry jum per 13 per‐ 
met de créer un livre nu mé rique col la bo ra tif. Toutes les per sonnes
ins crites à une classe vir tuelle de cette pla te forme peuvent in sé rer si‐ 
mul ta né ment ou à des mo ments dé ca lés des conte nus mul ti mo daux
(textes, images, liens, vi déos, etc.) de ve nant les pages d’un livre nu‐ 
mé rique. La fonc tion na li té de vi sio con fé rence, in té grée dans cet
outil, offre en outre la pos si bi li té d’in ter agir di rec te ment pour
prendre des dé ci sions, de se gui der ré ci pro que ment et de né go cier
les as pects pra tiques de la tâche.

En ce qui concerne la pla te forme Pad let, parmi toutes les fonc tion na‐ 
li tés col la bo ra tives (cartes men tales, frises chro no lo giques, etc.), nous
si gna lons le mur col la bo ra tif qui per met d’écrire des billets qui
s’« épinglent » les uns à côté des autres dans cet es pace nu mé rique.
En core une fois, la na ture des billets est mul ti mo dale, lais sant la pos‐ 
si bi li té aux ap pre nants/uti li sa teurs de s’ex pri mer li bre ment et de
créer cha cun son propre billet en com bi nant dif fé rentes mo da li tés
d’ex pres sion et de com mu ni ca tion. Par exemple, on peut de man der à
des ap pre nants de ré agir à la vi sion d’un spec tacle ou à la lec ture d’un
livre, avec un simple remue- méninges nu mé rique ou cha cun don nant
libre cours à son pou voir créa tif et par ta geant en même temps ses
propres idées et ses in ter pré ta tions, avec le groupe des pairs, à tra‐ 
vers des billets mul ti mo daux et créa tifs.

19

Les chats et les mes sa ge ries ins tan ta nées, comme les groupes What‐ 
sApp ou Mes sen ger, sont sou vent consi dé rées comme des ou tils in for‐ 
mels d’in ter ac tion. Ils as so cient les conver sa tions écrites aux
échanges oraux, en s’éloi gnant par fois des formes écrites stan dard
(uti li sa tion d’abré via tions, ponc tua tion ré amé na gée, em ploi d’émo ti‐ 
cônes vé hi cu lant des émo tions). Ces marques écrites sont tel le ment
ré pan dues qu’elles de viennent consti tu tives du dis cours (Pa veau,
2017). De sur croit, les mo da li tés d’échange évo luent de ma nière tel le‐ 
ment ra pide qu’au jourd’hui on as siste de plus en plus à des échanges
ayant lieu au moyen d’une mo da li té audio et au dio vi suelle dont il faut
tenir compte. Cette im mé dia te té est adap tée aux ap pre nants « in ter‐ 
con nec tés » 14 (Sprin ger, 2017) de langue qui, grâce aux ou tils de com‐ 
mu ni ca tions no mades (té lé phones por tables et ta blettes), sont à
même d’ac com plir plu sieurs ac ti vi tés et de com mu ni quer en pa ral‐ 
lèle. Ils cherchent les dé fi ni tions d’un mot ou une tra duc tion, posent
des ques tions à leurs pairs dans les chats, écoutent des en re gis tre ‐
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ments so nores, uti lisent un mo teur de re cherche, dans une « conver‐ 
gence crois sante des modes de com mu ni ca tion vi suels, audio, ges‐ 
tuels, spa tiaux, sé mio tiques im bri qués dans nos en vi ron ne ments de
com mu ni ca tion » (Wachs & Weber, 2021, p.  11). Le dé tour ne ment de
ces ou tils, uti li sés dans les pra tiques so ciales quo ti diennes, peut de‐ 
ve nir cru cial pour des ac ti vi tés pé da go giques de col la bo ra tion, à l’ex‐ 
té rieur de l’école, et pour gérer des pro jets dont les par ti ci pants sont
dis tants. Tenir compte de ces nou velles pos si bi li tés tex tuelles et
énon cia tives dans les tâches pé da go giques si gni fie in té grer dans les
pra tiques de classe une « lit té ra tie mé dia tique mul ti mo dale » (Le brun
& La celle, 2014).

L’ef fi ca ci té et la per ti nence de tous les ou tils nu mé riques pré sen tés
dans ce pa ra graphe ap par tiennent à l’en sei gnant, qui peut les adop ter
dans la visée de dé ve lop pe ment d’une mé tho do lo gie col la bo ra tive et
créa tive. En sé lec tion nant des ou tils et des sup ports qui soient adap‐ 
tés à l’âge, aux ni veaux des ap pre nants, qui soient proches de leurs
in té rêts, simples, clairs et adap tables – nous di rions «  er go no‐ 
miques  » – dans leurs uti li sa tions et leurs af for dances, l’en sei gnant
peut nour rir un pro ces sus de concep tua li sa tion, pra ti quer un bon
étayage et fi na le ment sus ci ter un en ga ge ment non seule ment cog ni‐ 
tif, mais aussi af fec tif et re la tion nel.

21

4. Jeux et en jeux d’une lec ture
mul ti mo dale
Chaque so cié té dé ve loppe des pra tiques di dac tiques ou édu ca tives en
ré so nance avec son contexte et sa culture.

22

In tro duire dif fé rentes ac ti vi tés mo ti vantes, in no vantes, réa li ser des
tâches ou un pro jet à vi sées lin guis tiques et in ter cul tu relles, par le
biais d’ap pli ca tions et de pla te formes pour le tra vail col la bo ra tif, c’est
ré in ves tir les connais sances lin guis tiques et cultu relles et les trans‐ 
for mer en savoir- faire. L’usage stra té gique du nu mé rique de vient un
atout, une forme de mé dia tion pour sti mu ler les ac ti vi tés cog ni tives,
col la bo ra tives et créa tives et pour contri buer au dé ve lop pe ment
d’une édu ca tion à l’al té ri té et d’une conscience ci toyenne.
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À par tir de l’avè ne ment, dans les an nées 1970, de l’EAO (en sei gne ment
as sis té par or di na teur) et du mul ti mé dia dans les an nées  1990, en
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pas sant par l’uti li sa tion des TICE dans le do maine édu ca tif avec leurs
res sources mul ti formes, jusqu’à l’émer gence de nos jours de l’ap‐ 
proche BYOD 15 (bring your own de vice) ou AVEP (ap por tez votre
équi pe ment per son nel) et à la ré vo lu tion, dans les dix der nières an‐ 
nées, in tro duite par les res sources du web  2.0, on a as sis té à la
concep tion et à la dif fu sion d’une pa no plie d’ou tils (lo gi ciels, ap pli ca‐ 
tions et pla te formes pour l’en sei gne ment), dis po nibles pour le grand
pu blic, vi sant le dé ve lop pe ment de com pé tences lin guis tiques, sé‐ 
mio tiques, cog ni tives et mé ta cog ni tives ex ploi tant plu sieurs ca naux
de trans mis sion : le « sto ry tel ling » nu mé rique, les pré sen ta tions in‐ 
ter ac tives vir tuelles, la ga mi fi ca tion/les jeux sé rieux, le mon tage
vidéo, le remue- méninges et les cartes men tales, les pla te formes
d’en sei gne ment à dis tance et hy bride, les blogs et les ré seaux so ciaux.
La construc tion d’une lit té ra tie nu mé rique a donné un nou vel élan au
champ d’en sei gne ment du FLE, en ou vrant la dis ci pline à de nou velles
fron tières d’in ter dis ci pli na ri té et en fa vo ri sant une sy ner gie entre la
re cherche aca dé mique et les pra tiques pédagogico- didactiques du
monde sco laire. La salle de classe de vient un la bo ra toire pé da go‐ 
gique, ou vert aux dé cou vertes et au pro grès et dans le quel la tech no‐ 
lo gie ne re pré sente pas une fi na li té, mais de vient un moyen d’ac com‐ 
pa gner l’ap pre nant dans son pro ces sus d’ap pren tis sage tout au long
de la vie. Les langues étran gères re pré sentent un do maine de re‐ 
cherche pri vi lé gié pour la concep tion et la mise en œuvre d’en vi ron‐ 
ne ments d’ap pren tis sage in ter ac tifs, puisque le conte nu lin guis tique
et cultu rel est, par sa na ture, mul ti mo dal et mul ti dis ci pli naire.

En en vi sa geant la lit té ra ture comme l’une des voies d’accès à la com‐ 
pé tence de com mu ni ca tion lin guis tique, nous al lons pro po ser un par‐ 
cours de lec ture et de com pré hen sion in ter ac tif et col la bo ra tif, nu‐ 
mé ri que ment aug men té, mis en œuvre sur la pla te forme Glose. Le
choix de la lit té ra ture, plu tôt que d’autres genres tex tuels, est dû au
large éven tail de pos si bi li tés ex pres sives, à la ri chesse lexi cale et syn‐ 
taxique et à la mé dia tion in ter cul tu relle qu’elle offre et qui peuvent
être ex ploi tés avec pro fit en classe de langue. La lit té ra ture offre la
pos si bi li té aux ap pre nants de voya ger dans un monde qu’ils vont dé‐ 
cou vrir et qui va les per tur ber, les faire rêver, les ou vrir à l’al té ri té,
grâce à la ri chesse de thèmes, de styles et de vi sions du monde.
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Comme Morin (1999) l’af firme, la lit té ra ture peut être consi dé rée non
seule ment comme un objet d’ana lyse lin guis tique, mais comme une
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école de la com plexi té hu maine. Quant au choix d’une pla te forme
pour ce type de tra vail, force est de consta ter que « […] ces es paces
sont très peu théo ri sés d’un point de vue stric te ment pé da go gique,
mal gré l’abon dance des mo dules qui peuvent ser vir à mettre en place
des scé na ri sa tions de dif fé rentes tâches, no tam ment pour l’ap pren‐ 
tis sage des langues » (Kos tov, 2018, p. 96). La pla te forme Glose peut
hé ber ger des conte nus pé da go giques, en l’oc cur rence des textes lit‐ 
té raires, à té lé char ger parmi ses propres res sources ar chi vées ou en
pui sant dans les nom breuses bi blio thèques et an tho lo gies fran çaises
et fran co phones nu mé riques 16 dis po nibles sur In ter net, mais elle
consti tue aussi un es pace de tra vail col la bo ra tif et d’in ter ac tion nu‐ 
mé rique mul ti mo dale avec l’en sei gnant ou d’autres ap pre nants.
D’après Ferri (2011), les « na tifs nu mé riques » 17 construisent leur ex‐ 
pé rience de ma nière non plus li néaire, mais par des ap proxi ma tions
suc ces sives, par un « accès plu ri sé mio tique » (Gui chon & Vidal, 2021)
aux écrans, par des na vi ga tions vir tuelles en contact per ma nent avec
les groupes de pairs. L’ap pren tis sage de vient donc un par cours de
construc tion col lec tive des sa voirs. Cette di men sion so ciale et
connec tive est en ligne avec la pers pec tive ac tion nelle dé crite et pro‐ 
mue par le CECR et avec la no tion d’« ac teur so cial » qui co- agit avec
les autres pen dant le temps de son ap pren tis sage. Sur la pla te forme
Glose 18 les ap pre nants peuvent sou li gner, cha cun avec une cou leur
dif fé rente, des mor ceaux de textes, les com men ter dans le cla var dage
(sous forme écrite ou par ta geant des liens) comme de vé ri tables
billets sur les ré seaux so ciaux, ajou ter des ré pliques aux com men‐ 
taires, uti li ser des émo ti cônes et en re gis trer leurs voix ou des sons,
dans une com bi nai son mul ti mo dale de fonc tion na li tés. Dans notre
hy po thèse de tra vail les ap pre nants sont di vi sés en groupes et chaque
groupe se fo ca lise, de ma nière syn chrone ou asyn chrone, en pré sen‐ 
tiel ou en dis tan ciel, sur un as pect dif fé rent du texte lit té raire ana ly sé
(les champs lexi caux, les fi gures de style, les élé ments de culture, les
en jeux so cio his to riques, etc). Les sou li gnages co lo rés, les com men‐ 
taires et les ré ac tions par ré pliques qui «  se stra ti fient  » dans un
même texte per mettent aux ap pre nants d’opé rer une ré flexion et une
ana lyse col la bo ra tives, de cor ri ger les im pré ci sions ou les er reurs des
ca ma rades et de s’au to cor ri ger. Chaque élève ou petit groupe d’élèves
passe au crible un as pect spé ci fique du texte lit té raire de ma nière à
creu ser en pro fon deur plu sieurs as pects lin guis tiques, sty lis tiques,
es thé tiques en même temps. C’est une es pèce d’en quête où cha cun
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donne sa contri bu tion et qui en gage les ap pre nants dans une mo da li‐ 
té de tu to rat entre pairs. L’enjeu de ces ana lyses pa ral lèles et dif fé‐ 
ren ciées est la mise en com mun dans un seul do cu ment par ta gé du
pro ces sus ré flexif de chaque contri bu tion, la pos si bi li té de re pé rer
toutes les étapes «  phy lo gé né tiques  », c’est- à-dire, la ge nèse d’une
idée, d’une ré flexion sur le texte lit té raire et son évo lu tion sur le fil
des lec tures et des ana lyses dis tri buées et conjointes. L’en sei gnant
agit en tant que mé dia teur et fa ci li ta teur pour la construc tion des
connais sances à tra vers cette mo da li té col la bo ra tive et nu mé ri que‐ 
ment aug men tée. L’er go no mie de l’in ter face, la sim pli ci té d’uti li sa tion
et la ra pi di té des in ter ac tions rendent cette tâche proche des pra‐ 
tiques nu mé riques des ap pre nants in ter nautes : « C’est cette di men‐ 
sion d’enjeu so cial au then tique qui dif fé ren cie la co- action de la si‐ 
mu la tion, tech nique de base uti li sée dans l’ap proche com mu ni ca tive
pour créer ar ti fi ciel le ment en classe des si tua tions de simple in ter ac‐ 
tion lan ga gière entre ap pre nants » (Puren, 2007). Glose per met aussi
un af fi chage dif fé ren cié du texte, en le pré sen tant, dans une vi sion
sy nop tique et chro no lo gique, comme un mur vir tuel sur le quel ap pa‐ 
raissent les phrases mises en évi dence avec les com men taires liés.
Les conte nus peuvent être ren dus vi sibles, à tra vers des pa ra mé‐ 
trages, à l’ex té rieur de la classe vir tuelle. L’on peut créer de vé ri tables
groupes de lec ture dont l’ac ti vi té et l’avan ce ment sont en re gis trés.
Cette pra tique de classe fa vo rise un des ob jec tifs in trin sèques de l’en‐ 
sei gne ment/ap pren tis sage des langues- cultures  : le dé ve lop pe ment
d’une ci toyen ne té qui allie créa ti vi té, res pon sa bi li té, en ga ge ment actif
et so li da ri té.

Dans ce type de tâche au then tique, et se re liant aux pra tiques so cio‐ 
nu mé riques et socio- interactionnelles des jeunes ap pre nants, « l’étu‐ 
diant est in vi té à “ru mi ner” la connais sance avec ses col lègues, à “di‐ 
gé rer” et à ex pri mer ses in ter pré ta tions. Le flux de par ti ci pa tion et
d’in ter ac tion est alors in tense, ce qui conduit l’en sei gnant à un tra vail
plus com plexe pour main te nir les liens de par ti ci pa tion, ainsi que
l’ex pres sion des dif fé rents points de vue et la construc tion de la
connais sance pro pre ment dite » (Char del & Backes, 2018, p. 59). Cette
di dac tique com plexe des langues- cultures, in té grant la no tion d’« in‐ 
tel li gence col lec tive  » est dé sor mais in con tour nable pour faire face
aux nou veaux défis de notre temps.
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Cette ex pé rience de lec ture in ter ac tive rap proche les ap pre nants du
texte en tant qu’objet d’étude  ; ce qui fait que ces der niers s’en em‐ 
parent, s’im pliquent et peuvent for mu ler des com men taires per son‐ 
nels. Les en sei gnants, avec leur ba gage de nou velles « com pé tences
techno- sémio-pédagogiques » (Gui chon, 2011, 2012), ne peuvent pas
igno rer ce nou vel «  éco sys tème in for ma tion nel  » (Le Deuff, 2014)
mul ti ca nal, hy per tex tuel, in ter ac tif, mul ti ré fé ren tiel, mo bile, sus cep‐ 
tible de cap ter l’at ten tion des ap pre nants, d’éveiller leur cu rio si té et
de les en ga ger.
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Conclu sions
Les pra tiques mul ti mo dales sur les blogs, les wikis, les ENT, les pla te‐ 
formes, les ap pli ca tions de mes sa ge ries ins tan ta nées et l’ex pé rience
de «  lec ture aug men tée  », pro po sées et ana ly sées dans cet ar ticle,
per mettent aux ap pre nants de s’exer cer à la ré so lu tion pra tique de
pro blèmes, de dé ve lop per des com pé tences ponc tuelles et trans ver‐ 
sales, de co- construire leur iden ti té dans la confron ta tion et la col la‐ 
bo ra tion avec les autres (pairs, en sei gnant, par te naires étran gers,
etc.). L’im pli ca tion des ap pre nants se ré vèle à tra vers des ac tions
concrètes, lan ga gières et cultu relles, re flé tant une ap proche pé da go‐ 
gique orien tée vers l’ac tion, s’ins cri vant dans la li gnée du mo dèle
édu ca tif de Dewey (1916), des théo ries so cio cons truc ti vistes, in ter ac‐ 
tion nistes, de l’ap pren tis sage et de la pers pec tive ac tion nelle.
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Or, si l’on veut vrai ment pré pa rer l’ap pre nant à être un ac teur so cial
com pé tent, il faut aussi lui don ner l’oc ca sion de co- agir et de com ‐
mu ni quer avec des per sonnes dif fé rentes dans des re la tions in ter ‐
per son nelles va riées et réelles. Ceci peut se faire en ap por tant à la
pers pec tive ac tion nelle l’ap proche ré so lu ment in ter ac tion nelle ».
(Ol li vier, 2009, p. 270)

En vertu de leur ca pa ci té à gé né rer des contextes de com mu ni ca tion
ali gnés sur les pra tiques lan ga gières en de hors du cadre sco laire, les
TICE et le web 2.0 ont ca ta ly sé le pas sage d’un ap pren tis sage in di vi‐ 
duel à un ap pren tis sage lar ge ment so cia li sé et col la bo ra tif. L’ap pren‐ 
tis sage et la lec ture aug men tés consti tuent un vec teur de mé dia tion
qui or ga nise de ma nière va riable un ré seau de re la tions fonc tion ‐
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NOTES

1  Selon Lumni En sei gne ment, «  si on ne compte en  1995 qu’entre 200 et
300  000 in ter nautes, ils sont en vi ron 6,3  mil lions en 2001 et près de
15,6  mil lions à la fin de l’année  2003. L’année  2004 marque vé ri ta ble ment
l’en trée de la France dans l’ère du nu mé rique puisque 31 % des mé nages ont
alors accès à In ter net, soit cinq fois plus qu’en 1999. Ce ful gu rant essor est
sur tout dû au dé ve lop pe ment de l’In ter net haut débit ».

2  Selon les sta tis tiques de cette en quête le nombre d’or di na teurs re cen sés
est de 285 496 dans les col lèges, de 282 431 dans les LEGT et de 88 450 dans
les LP (MEN, 2012, p. 57).

3  Dans les pre mières an nées 2000 et jusqu’en 2023 le mi nis tère de l’Édu ca‐ 
tion na tio nale en Ita lie se nom mait MIUR (Mi nis te ro dell’Is tru zione,
dell’Uni ver si tà e della Ri cer ca).

4  Il s’agit de notre tra duc tion de « non più la classe in la bo ra to rio, ma il la‐ 
bo ra to rio in classe ».

5  Pour un ap pro fon dis se ment sur les ori gines du Tech no lo gy en han ced lan‐ 
guage lear ning et sur sa dif fé rence avec le Com pu ter as sis ted lan guage lear‐ 
ning, voir M. Bush & T. Ro berts (1997).

6  En ce qui concerne la no tion de com mu nau té d’ap pren tis sage, voir Brown
& coll. (1996)  ; Pléty (1998). En l’oc cur rence, Pléty opère une dis tinc tion

té ? Actes du col loque in ter na tio nal L’en‐ 
sei gne ment du fran çais comme vec teur
de dé ve lop pe ment. https://hal.science/
hal-01540738.

Sykes, J.  M., Oskoz, A. & Thorne, S. L.
(2008). Web 2.0, syn the tic im mer sive
en vi ron ments, and mo bile re sources for
lan guage edu ca tion. CA LI CO Jour nal,
25(3), 528-546. https://doi.org/10.1113
9/cj.25.3.528-546.

Theu reau, J. (2020). Cog ni tion dis tri‐ 
buée et cours d’ac tion. Ac ti vi tés, 17 (2).

Wachs, S. & Weber, C. (2021). In tro duc‐ 
tion. Dans S. Wachs & C. Weber (dir.),
Langue et pra tiques nu mé riques  : nou‐ 

veaux re pères, nou velles lit té ra ties en
di dac tique des langues, Re cherches et
Ap pli ca tions, 69 (p. 9-14), CLE In ter na‐ 
tio nal.

Veen, W. & Vrak king, B. (2006). Homo
Zap piens. Gro wing up in a di gi tal age.
Net work Conti nuum edu ca tion.

Vy gots ky, L. (1978). Mind in So cie ty. The
De ve lop ment of Hi gher Psy cho lo gi cal
Pro cesses. Har vard Uni ver si ty Press.

Zou rou, K. (2007). Pa ra digme(s)
émergent(s) au tour des ap pren tis sages
col lec tifs mé dia ti sés. Alsic, 10 (2) (p.  3-
26). https://jour nals.ope ne di tion.org/al
sic/688.
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entre « groupe d’ap pren tis sage », « groupe de pro duc tion » et « groupe à
visée re la tion nelle », selon que l’at ten tion se porte sur l’ap port in di vi duel à
la réa li sa tion d’une tâche et sur l’en traide, sur l’ef fi ca ci té du pro duit final ou
bien sur la dy na mique re la tion nelle.

7  Cette théo rie psy cho lo gique et de l’ap pren tis sage se penche sur la ma‐ 
nière dont les in di vi dus peuvent ac ti ve ment par ti ci per à la com pré hen sion
et à la construc tion des connais sances au sein des contextes édu ca tifs. Pour
un ap pro fon dis se ment sur le construc ti visme et le so cio cons truc ti visme,
voir Pia get et Ind hel der (1966), Vy gots ky (1978).

8  Pour le concept d’af for dance, nous pre nons en consi dé ra tion la dé fi ni‐ 
tion de Gib son (1979) : ce psy cho logue l’en vi sage comme l’in ter re la tion entre
des ac teurs et un en vi ron ne ment, une ar ti cu la tion entre ce que l’outil per‐ 
met, en termes de fonc tion na li tés, et la va rié té d’em plois que les uti li sa teurs
vont en faire.

9  Dans le cadre de notre re cherche doc to rale sur la di dac tique du FLE
dans le se con daire en Ita lie et sur l’ap pren tis sage des langues mé dia ti sé,
nous avons mené une en quête de ter rain en 2022, par ques tion naire semi- 
structuré. Ce ques tion naire nous a per mis de re cen ser les ou tils nu mé‐ 
riques (pla te formes et ap pli ca tions) les plus uti li sés en classe de FLE.

10  Nous ren voyons au site du blog  : https://fran ces ca lo vece.word‐ 
press.com/.

11  Pour un ap pro fon dis se ment sur les prin ci pales tech no lo gies du web 2.0
et sur les wikis, voir Ol li vier & Puren (2011).

12  Pour la dis tinc tion entre ap pren tis sage col la bo ra tif et co opé ra tif, nous
nous ré fé rons à Nis sen (2018). L’au teure af firme que « Si les deux sont basés
sur l’in ter ac tion entre ap pre nants et une pé da go gie ac tive, on re trouve,
dans la co opé ra tion, le prin cipe du groupe de pro duc tion : le groupe fa ci lite
la réa li sa tion de la tâche. Les membres passent par une di vi sion du tra vail et
une ré par ti tion en fonc tion de leurs com pé tences spé ci fiques, et as‐ 
semblent ces dif fé rentes par ties à la fin en une pro duc tion conjointe. [En ce
qui concerne la col la bo ra tion] il faut, en effet, dans ce type d’ac tion com‐ 
mune –  dans le quel on re trouve les prin cipes du groupe d’ap pren tis sage
[…] – avoir un cer tain in té rêt pour par ti ci per à l’ap pren tis sage des autres. Le
groupe joue alors un rôle clé parmi l’en semble des res sources hu maines et
ma té rielles mises à dis po si tion de l’ap pre nant pour que, in fine, cha cun ap‐ 
prenne » (p. 246).

https://francescalovece.wordpress.com/
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13  Nous ren voyons à une page du site de la pla te forme : https://www.sto ry‐ 
jum per.com/book/read/83434025/5ebe67a30f27e. Cette page montre le
livre nu mé rique créé dans le cadre d’un pro jet eT win ning entre un lycée ita‐ 
lien et une école po lo naise.

14  Cet ad jec tif fait ré fé rence à la théo rie de l’ap pren tis sage nom mée
connec ti vism, théo ri sée par Sie mens en 2005, et basée sur la prise en
compte, dans le pro ces sus d’en sei gne ment/ap pren tis sage, de la mul ti pli ca‐ 
tion des in ter ac tions après l’avè ne ment des ré seaux so ciaux qui nous
rendent constam ment in ter con nec tés. De sur croît, Sprin ger (2017) dé fi nit
les ap pre nants des « ac teurs so ciaux in ter con nec tés ».

15  C’est une po li tique ou une pra tique de plus en plus cou rante dans les
éta blis se ments édu ca tifs qui per met aux élèves d’ap por ter et d’uti li ser leurs
propres ap pa reils per son nels (tels que des or di na teurs por tables, ta blettes,
smart phones) pour ac cé der aux pla te formes, ap pli ca tions et don nées sur
In ter net. En Ita lie, ce type d’ap proche a été pré co ni sée dans le Piano Na zio‐ 
nale Scuo la Di gi tale (PNSD) de 2015.

16  Dans le grand ré per toire de res sources lit té raires dis po nibles sur des bi‐ 
blio thèques nu mé riques, nous men tion ne rons la bi blio thèque nu mé rique de
la pla te forme cultu re thèque: https://www.cultu re theque.com/fr/le- coin-d
u-lecteur ; les œuvres de lit té ra ture qué bé coise https://beq.ebooks gra tuits.
com/pdf/index.htm ; la bi blio thèque nu mé rique ro mande https://ebooks- b
nr.com/ ; les 21 clas siques afri cains que vous devez avoir lus avant vos 21 ans
https://www.afro li vresque.com/21- classiques-africains-a-avoir-lus-avant-
21-ans/.

17  Cette ex pres sion, dé sor mais cé lèbre et em ployée fré quem ment dans le
lan gage com mun, ins ti tu tion nel et aca dé mique, a été créée par Marc Prens‐ 
ky, dans son ar ticle de 2001, Di gi tal na tives, Di gi tal im mi grants. En Ita lie, la
dif fu sion et la dis cus sion au tour de cette no tion sont dues à la contri bu tion
du pro fes seur et pé da gogue Paolo Ferri et à son ou vrage, Na ti vi di gi ta li
(2011).

18  Nous ren voyons au site de la pla te forme pour les dé tails d’uti li sa tion : htt
ps://glose.com.
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Français
In tro duire des ac ti vi tés in ter ac tives, lu diques et col la bo ra tives à tra vers des
pla te formes nu mé riques ren force les com pé tences lin guis tiques et cultu‐ 
relles des ap pre nants. Cette ap proche mul ti mo dale fa vo rise le dé ve lop pe‐ 
ment cog ni tif, créa tif et ci toyen en en cou ra geant l’in ter ac tion so ciale et la
co- construction des sa voirs. Sur les pla te formes que nous al lons pré sen ter
dans cet ar ticle, les ap pre nants peuvent col la bo rer pour la réus site d’une
tâche ac tion nelle, créer des conte nus, par ta ger leurs connais sances et opé‐ 
rer une lec ture aug men tée des textes lit té raires, ou ap par te nant à d’autres
genres dis cur sifs. Ils peuvent in ter agir de ma nière syn chrone ou asyn‐ 
chrone, créant ainsi un en vi ron ne ment d’ap pren tis sage dy na mique et met‐ 
tant en œuvre une com pré hen sion écrite col la bo ra tive et par ta gée. Cette
dé marche, in té grant l’in tel li gence col lec tive et proche des pra tiques ju vé‐ 
niles, ré pond aux défis contem po rains. Elle offre une ex pé rience im mer sive
et en ga geante, es sen tielle pour la for ma tion des ap pre nants dans un éco‐ 
sys tème nu mé rique en constante évo lu tion.

English
In tro du cing in ter act ive, play ful, and col lab or at ive activ it ies through di gital
plat forms en hances learners' lin guistic and cul tural skills. This mul timodal
ap proach fosters cog nit ive, cre at ive, and civic de vel op ment by en cour aging
so cial in ter ac tion and co- construction of know ledge. On the plat forms we
will present in this art icle, learners can col lab or ate to ac com plish task- 
based activ it ies, cre ate con tent, share their know ledge, and en gage in aug‐ 
men ted read ing of lit er ary texts or texts be long ing to other dis curs ive
genres. They can in ter act syn chron ously or asyn chron ously, thus cre at ing a
dy namic learn ing en vir on ment and im ple ment ing col lab or at ive and shared
read ing com pre hen sion. This ap proach ad dresses con tem por ary chal lenges,
in teg rat ing col lect ive in tel li gence and close to ped ago gical prac tices for
youth. It provides an im mers ive and en ga ging ex per i ence, es sen tial for
learners' edu ca tion in a con stantly evolving di gital eco sys tem.
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