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Résumé. A I'hcure actucllc, Ics Tcchnologiiỉs dc rinformation ot dc Id Communication (TIC) sc sont 
glissóes dans tous les coins du mondo ct d ie  continue à se rcpandrc dc toute vitesso. Elio touche 
to u s  ỈCS d o m a in c s  c c o n o m iq u e , s o c ia l. . .  L  cnsG ígnem en t>âppron (issâge  s c  t r o u v c  é g a lc m e n t d a n s  cc 

cercle. Or, on est nombreux à cn parlcr avec sceptidsmo, surtout dans les pays en đóvcloppement. 
Get articic a pour but dc dctcctcr ses "valours ajoutecs * dans Ic domaine do la formation et de 
p r o p o s e r  quuỉqucs normcs (tcch nolog iqu OS ainsi quo p o d  agog iqucs) qui rendcnt plus "efficace" 

1'intégraỉion do pi a It?-forme de formation cn ligne dans lu systcme d'education oxistant car  ccla 
restt* encorc ínctĩnnu dans beaucoup do pays du Sud.

]. Eta( p resen t des TIC

M . T/C daus le monde

Au cours dcs cinquante dernieros annécs, 
un grand nom bre de  changem ents ont 
porturbe la sociétổ: Tarrivee de  la television, 
do la video, ou encore des technologies de 
I'inform alion CÌ de la com m unication nc. 
Selon plusieurs^ Ic plus im portant 
changcm enỉ est cerles la croissance 
phénom énale dc r in tc rn e t et en particulier la 
version graphique d 'ln tc rn e t com m uném ent 
appclée Ic Web, qui a m odifie et qui 
m odifiera de  fa<;on durab le  nos m odes de  vie 
et de com m unication.
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Les chiffres qui lém oignenl de 
rom nipresence des technologies dans de plus 
en p lu s  de  sociétés sont im pressionnants : 550 
miHiards de docum ents sur 1 Internet en 2lX)i>, 
don t 95% scraient accessiblcs au grand 
public; quelque 7,3 millions de nouvelles 
pages W eb seraient créẻes chaque jour. La 
socictc du  savoir, prom ise dans les annécs 
1970, vantée dans les années 1980 et 
envisagée dans les années 1990 avec un 
respcct môlé de  crainte et d 'incredulite, est 
devcnuc, au XXIe sicclo, une réalité 
incontournable pour plusicurs pays [1],

D epuis 2001, la croissance de ['Internet 
n 'a pas flechi: 463,6 millions d 'in tem autes en 
2001, 948,7 m illions en 2006. Lc nom bre de 
pages cn  ligne aurait atteint 400 m illiards en 
2004 dont seulem ent 3 millions pour 
TAfrique.
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Capadtés en Afriquc (IIRCA) et I'Agence 
universitaire de la francophonie, ont permis 
d'atteindre des taux élevés de diplômation - ce 
qui implique la réussite de plusicurs cours - qui 
dépassent les 90 % Ị2].

Magnetophones, magnétoscopcs, téléviseurs 
et parfois mémc camcscopes sont des outils 
frcqucmmcnt utilises par Ics cnscignants. Avec 
rintroduction de I'enseignemcnt assisté par 
ordinateur (EAO), les ccntres de  ressources, 
dans un prem ier tem ps, se sont vus dotes de 
postes m ultim édiâs, qui onỉ été par lâ suite 
connectés à rin ternet. Du materiel
pédagogique a élé créé, exercices diffuses sur 
disquettes puis cd-rom , mais qui finalemenl 
n 'avaient de  novateur quc le canal de 
1'ordinateur. Par la suite se sont développés 
les cd-rom  d'apprentissagC/ integrant son, 
video, exercices inỉcractiís et autocorrectifS/ 
reconnaissance vocale...

Apres les centres de  ressources, les 
etablissem ents d 'cnscignem enl ont été 
pourvus de  postes et de  salles inform atiques 
el peu à pcu les enseignants ont apprivoisé ce 
nouveau vecteur d 'apprcntissage.

L'explosion dos rcssources disponibles 
sur rin ternet cst un  nouveau tournan t dans le 
conlinuel dcvoloppcm cnt dc la didactique 
dữs langues vivanlcs cn general et du  
fran^ais en occurrencc. II n 'esl cepondani pas 
em prunlé đe la memo manièro par tous les 
acteurs dc renseigncm ent du  FLE. Pour

beaucoup^ rin ternet, gigantesque 
bibliotheque, reste a van I tou t une source 
inẻpuisable de  docum ents. Pour d'autres, 
expérim cntateurs dans Tame, il est un 
nouveau m oyen d 'ap p ren d re  la langue dans 
un  conlexte social e t dans une approche 
actionnelle, telle qu 'encouragee par le 
Conseil de  TEurope. De plus, Tutilisation à 
p art enliere des N ouvelles Technologies 
répond  pleinem ent à I'une des 
recom m andations des Chefs d 'E tat 
européens dans le dom aine de  réducation  en 
general et dc  Tenseignem ent des langues en 
particulier:

Si l'utilisâtion des nouvelies technologies 
de  la com m unication en fran^ais langue 
étrangère et notam m cnt celle de  rin te rn e t sur 
laquelle nous aliens nous concentrer, n 'esl 
pas dénuée d 'inconvenients, elle est aussi et 
su rtou t porteuse de  nom brcux avantages tant 
pou r les apprenan ts ct les enseignants que 
pour I'apprentissage lui-m em e (Lancien [3]).

Intégrer les ressourccs et Tutilisation de 
rin tem et en cours peuỉ étre realise de 
differenles manieres et au moyen de  differentes 

r ó p o n r | . * í n t  p r i n r i p » i ì  n h j i v + i f  

du développcmont do la com m unication en 
fran^ais (CKxxiicllovv [4]).

On pcu t bicn se rend re com ptc do la 
croissance de form ation d'c-Learning entre 
2001 et 2006 dans le schem a d-dessous:
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M a rcH ^  c u r o p ^ c n  d c  la  f o r m a t i o n  
p t t r  m o d e  d «  cJlsp«ns«»

3 D O &

(D'apres Etude PricewaterhouseCoopers, PwCGlobalLeaming, Nơvembre 2006)

L'utilisation des plates-formes
d'apprentissage en ỉiỵne est un  excellent moyen 
d 'integrer pleinem ent les nouvelles 
technologies dans ren se ig n em en t De plus, 
elles concrélisent le m onde virtuel d 'ln ternel. 
Par le depot de  docum ents, les apprenants 
ont un  accès continue! aux supports. Suivant 
le type de plate^forme, ils peuvent égalem ent 
y déposer leurs travaux. Cela perm et à la fois 
de rem placer avantageusem ent le livre mais 
égalem ent de  responsabiliser I'apprenant. 
C 'est à lui de  se connecter à la plale-forme, 
d 'y  entrer el d 'u tiliser les docum ents. Les 
differentes ẻtapes nécessaires (identification, 
"die" de  souris, téléchargem ents...) favorise 
bcaucoup plus efficacem ent un  apprentissage 
actif et conscient que ne peu t le provoquer 
i 'o u v ertu re  d 'u n  livre à la page  X e t la 
realisaHon quasi-autom atique des exerdces.

Or, ces "plates-formes" sem blent bien 
inconnues dans les pays du  Sud Alor!^, le 
problèm c pose est de bien preparer les 
m oyens techniques et pédagogiques, Ics 
connaissanccs et les com petences, ... Nous 
voudrions^ à travers ce petit article, 
contribuer à donner plus de  renseignem ents 
aux enseignants de langues vivantes, surtout 
des pays en voie de  d év e loppem en t pour 
q u ’ils puissent m ieux prendre en com pte les 
valeurs de  la plate-forme.

2. Plate-fonne et ses valeurs aịoutées

2.1. C'est quoi, une plate-forme d'apprentissage 
en ligne?

Une plate-form e d ’apprentissage en ligne, 
appelée encore LMS (Learning M anagem ent
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System), est un site web qui hébcrge le 
contenu didacHque e t facilite la gesỉíon de 
lapp ren tissage  et la m ise en ceuvre de 
strategics pedagogiques. O n trouvc aussi les 
appelations dc C entre de form ation virtuel 
ou de Plate-form e e-leam ing (FOAD). Une 
plate 'form c e-learning (ou LMS) est un 
prod u it derive dcs logicicls CMS (Content 
m anagem ent system ) m ais présente des 
fonctions differenles pou r la pedagogic et 
Tapprentissage.

Unc plale-forme pour la formation ouverte 
et à distance cst un  logidel qui a pour fonction 
d'assister la conduite des formations ouvertes 
et à distance. Ce type de  logiciel regroupe les 
outils nccessaires aux trois prindpaux 
utilisateurs: formateur, apprenant
administratour, d u n  dispositif qui a pour 
premieres íinalỉtés la consultation a distance de 
conỉenus pédagogiqucs. Au tour de ces 
premieres iinalitcs, peuvenl s'ajouter d*autres 
foncrionnalitcs et d 'autres roles comme:

•  La íonctionnalité relatives aux réíérentìek
de formation Qi k  la gestion de competences, à 
la gestion administrative, a la gcstion des 
iv&>uuii.cd ứ Id Uc Id
qualité de  la formtition.

•  Lcs roles d adm inistration dcs matcriaux 
pédiìgogiques, d ‘adm inistration do la scolarilé 
ou dc la form ation...

Unc plate-form e de form ation pcrm el de:
•  1 lébcrgcr le contcnu pódagogique 

{textuel et multimedia)
•  C ontroler Taccès aux ressourccs.
•  O ffrir dcs actívités pédagogíques.
•  Fticiliter Ics activités de tu torat el de 

pilotage de  la form ation (suivi des cursus 
apprcnants).

•  Faciliter le pilotage des ressources de
I'organismc do formation (gcstion des 
formatcurs, des moyens logistiques et
techniques)

•  Gorcr la com m unautẻ d*âpprenants

•  Perm ettre la gestion adm inistrative des 
docum ents associés à la formation 
(attestation dc iorm ation pare:<emple)

•  . . .

D ans le cadre des technologies web, les 
plaỉe-íorm es proposent dcs âctivités 
synch rones (en tem ps reel) et asynch rones 
(en diííóré, collaboratives ou de knowledge 
m anagem ent):

•  Activités synchrones: service de  ch a t 
m essagerie instantanee, teleconference, voix 
sur I P , ...

•  Activités asynchrones: fonim, messagerie, 
gestionnaire de fichiers (ftp), calcndriers et 
planification descvenem ents, w ik i,...

•  Activitẻs collaboratifs: blog, bureau 
virtuel, wiki, calendrier, fo ru m ,...

•  OuHIs pédagogiques: quiz, sondage, 
blog, outils de  know ledge m anagement, 
outils de conception de parcours 
pédagogiqucs, RSS (une iamille de formats 
X M L utilises pou r la s y n d ic a tio n  de 

conlcnu W eb), ...

2.2. Des valeurs ajoutees de la plate-forme

D ans Ics lignes qui suivent, nous voulons 
esquisser quelques principalcs
fonctionnalitcs de  la plate-formo, en tcntant 
de préciser ce qu  e!le peut apportcr dans le 
conlexte d^apprcntissage.

L 'apprentissage d aujourd 'hui cst centre 
sur I'appronant. D epuis bien des temps, on 
cherche à moHver lap p ren an t en diverses 
manières. Les jcunes apprenants actueis sont 
bien scnsibles aux T IC  ils ont souvent plus 
de niotivations avec des supports  vivants: les 
illustrations et les sim ulations en formats de 
son ou de video sont sans doute plus claires et 
comprchensiblcs que les seulcs explications en 
paroles des professeurs. C om m e de nombreux 
pays développẻs o n t p rouvé  son efficacite, 
lin troduction  des TIC dans lenseigncm ent



200 N g u y e n  N g o c L u u  L y  /  V N U  lo u r m i  o fS c ie t ic e , F o re ig n  La n g u a g e s  23  (2 0 0 7 ) Ĩ9 5 '2 0 8

va devenir tot ou  tard une  evidence de 
lepoque.

Pour pouvoir travaiiler dans la plate - 
forme en particulier et dans le réseau en 
general, face a u n  nom bre énorm e des 
chaĩnes d 'inform ation de  toutes sortes, 
I’apprenant est oblige de  s’acquerir une 
conscience critique, qui lui sera avantageux 
pour son travail dans Tavenir.

Les étudiants auront alors accès 
rapidement à des informations concemant les 
programmes, les instructions offidelles, les 
possibilités d^échanges de classe. Dans ce cas, la 
plate-forme permettra d'eviter toute 
deperdition d ’uiformation, de pallier les 
inégalités iiées à 1‘éloignement géographique 
des centre dlníoưnatìon et d ’eviter les blocages 
hiérarchdques. Cela leur perm et de mieux gẻrer 
des conừaintes de lieu et de temps.

Bien des étudiants n 'ont pas d ’habitude 
de  faire le calendrier de travail. L agenda et le 
parcours pédagogique de  la plate-forme 
prédsen t toujours les étapes que doivent 
suivre les éh id ian ts et les rappelle souvent au 
devoir q u ‘ils doivent achever. Cela les aide 

h  Qp f a m i l i a r i s p r  a l l  r y t h m p  du c a u T R .

Grace aux relations hum aines établics 
naturellemcnt au sein du cours, Ics professeurs 
peuvent mieux évaluer leurs étudiants el de 
Tautre cỏté, les étudiants s’habituent à échanger 
des le ^ n s  avec leurs professeurs à travers le 
íorunx le ch a t Ics exerdces inleractifs, etc. Cela 
peut les aider à mieux sorienter, à mieux 
continuer les auữes matières.

A côté de  ces fonctions, la plale-forme 
devrait en  rem plir unc au tre  qui serait de 
docum enlation pédagogique. Le réseau 
constitue en effet une espèce de  centre de 
docum entation virtuel, sans cesse enrichi, 
remis à jour €t améiioré, dans lequel 
Tenseignant peu l aller chercher toutes sortes 
de  docum ents pour son cours. Au niveau des 
supports, il peu t s'agir de  sim ples textes qui

seront im prim és puis photocopies ou au 
contraire de  docum ents m ultim édias 
articu lant texte, im ages e t sons. Ces derniers 
p o u rro n t ê tre  charges su r disque dur et 
"declines*’ su r differents supports. La variété 
des docum ents consultables e t les liens qu on 
p eu t étâb lir en tre  eux, grâce à 
rhypertex tualité , so n t tels qu 'il sera possible 
de les u tiliser de  m anière centrale dans un 
cours ou  bien p o u r presenter des referents 
contextuels p a r  rap p o rt à d 'autres 
docum ents.

D u côté d'enseignants^ rhâb itude de 
travailler su r  le réseau  les aide à s’enrichir, à 
rem ettre à jo u r et à am éliorer leur 
docum entation  pédagogique. O n le voit, le 
grand enjeu d u  réseau ne  serait plus alors 
un iquem en t d e  donner accès à des 
informations^ m ais aussi e t peut-ẽtre surtout 
de perm ettre  des échanges, des interactions, 
ce que  n o u s appellerons une "formation 
p a r t a g e e L e s  p late-iorm es de  formation en 
ligne perm etten t de  relief les professeurs de 
m êm e m atière  de  differents pays se 
rap p ro ch en t les potentialites d u  partage 
seront do n e  'ứnm enses'’.

La p late-form e perm et d ’ailleurs à 
len se ig n an t de  transm ettre  p lus rapidem ent 
des docum ents, m êm e quand  il ne rencontre 
pas les é tu d ian ts  e t d orien ter plus facilement 
les e tu d ian ts  vers lau to ap p ren tissag e .

La plate-form e est u n  bon m oyen pour 
observer le p rogres des étudiants, évaluer 
leu r assiduĩté, les adm inistrer strictement 
sans p e rd re  b eau co u p  de  tem ps. Grace aux 
p rogram m ations de  la plate-forme, 
Tenseignant sait com bien de  fois chaque 
é tu d ian t nav igue  le web, ainsi que la durée 
de tem ps, le résuU at d'exercices de  chaque 
etudiant... A lors, il peu t suivre la progression 
de le tu d ia n t e t done renforcer à tem ps les 
m odules "difficiles” p o u r Tapprenant.
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Dans ics cours m agistraux traditionnels, 
les e tud ian ts tim idcs n 'osaien t pas souvent 
poser directem ent une question  à leur 
profcsscur ou à lours cam arades. AlorS/ les 
outils "suivis du  cours" (forum , discussion, 
w iki,.,.) seraicnt de  bons m oyens d  echange 
p our eux et de  plus, ils p eu v en l se referer à 
des experiences des autres. L enseignan t peut 
aussi y inỉervenir ei régler la discussion. Les 
questions sur place s en vont très rapidem ent. 
S'il s’agit d ’une question  fondam entale, 
Tenseignant peu t réd iger à nouveaux su r  le 
forum  pour que ceci reste à vie.

II existe â rh cu rc  actuetle env iron  p lu s  de 
200 platc-form es d ’appren tissage en  ligne. 
Alors, le choix c t su rlo u t 1‘exploitation 
efficace d une pU tc-iorm c ne sont pas 
cvidenls com m e on ne le pense: "un sim ple 
click-sour is!". Dcrriòre son interface conviviale, 
se cache tout un processus d ’accum uler des 
connaissances, dos experiences/ ainsi que la 
maitrise CÌU Multimedia, ta capad te  solide dans 
la pedagogic et 1‘effort incossant du  proiesseur, 
pour quc 1‘apprenant puisse uliliser le produit 
d'apprentiSvSage am clio rc  chaque jour. Alors, 
q iic H c r . n o r m o o  Icii c n n c i g n o n t o  t i c n n o n t  ilc

dans sa m ain pour favoriscr Id solution d 'un  
cours e-learning? O n a lou jours besoin  de la 
réponso ou  au m oins d 'u n e  suggestion  de 
réportdre avant dc  m oner un  cours cn  ligne.

3. Quelles normes appliquées pour un 
meilleur choix de la plate-forme e-Leaming?

3.1. Brèt^e presentation dcs types de plate-formes

Les plate-iorm es de  form ation en ligne se 
subdivisent en plate-iorm es « p ropriétaires » 
e t  plate-form es « libres ».

Si certaines de  ces plate-form es, a-t-on pu 
noter, sont tres couteuscs (piusieurs dizaines 
de millicrs de  dollars annucllem cnt), d ’autres 
sont capables de transform er voire serveur en

cam pus virtxiel pou r quclqucs centaines de 
dollars seulem ent. M eme les cinquante-huit 
d 'en tre  elles, et loin des m oindres, sont en 
code ouvert (Open Source [5]) et souvent 
gratuites.

N ous allons, dans les développem ents 
qui su iv en t nous interesser aux unes et aux 
autres en  relevant leur com patibilite aux 
norm es de  la form ation à distance.

a) Piate^formes proprietaires
•  ACOLAD Univ-Rct: créé p ar I'Universile 

Louis Pasteur (Strasbourg I), elle propose un 
m ode d 'apprentissage p ar projet.

•  DECclic: plate*iorme collégiale DECclic 
est utiUsée par pres de  40 colleges québécois.

•  E'doceo, e’leaming manager: plate-forme 
pour la gesHon et la diifusion de  formations 
en ligne^ ce LMS vous perm et d 'organiser VOS 
dispositiis de form ation et de  suivre pas à 
pas le parcours de  Tapprenant.

•  Jngenium: cam pus num erique des
com posantes du  Polytechnicum de
N orm andie,

•  KOMPETÌS: plale-form e relationnelle 
LCMS; accessible en m ode hébergé,

•  A'lOi* O ỉo n < s : ( M O S  C h o ru D  d c  

M indOnSite), LMS est dote d un  générateur 
de  cours et do questionnaire.

•  MỵTeacher. plale-form c de  diffusion 
(LMS) el dc  creation (LCMS) de  fom iations 
en ligne, specialisce pou r les entreprises. La 
plate-fonne myTeachcr se distingue par sa 
símplicité et la qualité des íonctionnâlítés 
qu clle couvre.

•  QualiLearnitĩịỊ: plate-iorm e est con<jue 
p ar QualiLcarning.

•  OnlineManager (de I'edileur 
OnUneformapro): plate-forme de gestíon de la 
formation pour les entrepriscs, organismes de 
form ation et universités souhaitant optimiser 
leurs processus de  formation

•  Oppia: plate-form e m ultim edia de 
form ation proposant une solution complete
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depuis la com position des cours, la diffusion 
sécurisée de  contenus m ultừnedia, ]a 
validation d ’acquis grace à des exam ens , le 
suivi stadstique individuel ou collectií des 
étudiants ou des cours...,

•  Sỵfadỉs: p late-íorm e de  rẻd iteu r íran^ais 
im planté su r la techno pole đe  Rennes 
Atalante, accessible en m ode hébergé

•  EduZone: plate-form e s'appuyar\l su r les 
zones pour créer des com m unautés virtuelles 
d ’apprentissage.

•  WebCT: plate-form e développée par 
rinform aticien M urray w . Goldberg à 
run iversité  de Colom bie-Britannique. À la 
suite de recherche sur ĩapp licatìon  des 
technologies W eb à la pédâgogie, Goldberg 
constate que la satisfaction et la perform ance 
acâdém ique pourraien t être grandem ent 
rehaussees par des systèm es fondes sur des 
pages Web. II développe la prem iere version 
deW ebCT.

• ...

b) Plate-formes libres
Le net offre des plate-form es 

d 'enseignem ent à distance en code ouverl et 
libre. Ces plates-form es rivalisent avec les 
m eilleures plates-formes com m erciales et 
proprictaires. Elies restent couvertes p ar les 
licences du  logiciel lib re. Elies rejoignent, en 
effet la philosophie d u  « logiciel lib re » 
defendue p ar de grandes organisations à 
travers le m onde.

D’apres les sỉatuts de TAFUL, sont 
considérés comme libres les logidels 
disponibles sous forme de  code source, 
librement redistribuables et modifiables, selon 
des termes proches des licences « GPL 
« Berkeley» ou « artistíque» et plus 
généralement des recommandatíons du  groupe 
« Open Source ».

GPL est I'acronyme de « General Public 
License » (Licence Publique Générale).

La plus repandue des licences de  ce type 
est la Licence Publique G énérale GNU (GNU

General Public License), appelee globalem ent 
« G N U -G PL» ou  sim plem enl G P L  s'il est 
entendu qu1l s'agit de  la GNU-GPL.

A côté đe la GNU-GPU il y a une 
m ultitude d 'au tres  licences qui fixent les 
droits et les obligations des utiiisateurs de 
logiciels libres m ais Tossature com m une se 
retrouve dans la definition de  la «Free 
softw are Fondarion » :

Les plate-form es, ci-après citées, 
répondent à cette philosophic. II ne s 'ag it pas, 
bien entendu, d 'u n e  liste exhaustive.

•  Claroỉine: plate-form e axée sur la 
simplicité e t la sobriété. D éveloppée par 
ru n iv e rs ité  catholique de  Louvain et par une 
C om m unauté Internationale d*universités et 
de  contributeurs.

•  Mỡodỉe: plate-form e d ’apprentissage en 
ligne (e-learrdng en anglais) sous licence 
"open source" servant à créer des 
com m unautés d 'app renan ts  au to u r de 
conlenus el d ’activites pédagỡgiques.

•  CỵbEO: plate-form e fran^aise
com patible SCORM e t A IC C  integrant un 
outil de  créatìon de contenu. O util sous 
U c c n c c  C o C I L I - ,  G o u tc n u  p a r  Ic  M i n io l c r c  

fran^ais des Finances e t de  rindustrie .
•  D o k e o s :  UIÌ onv ironnem ent com ple i créé 

a partir de  Claroline et in tegrant un  outil 
auteur, la gestion des parcours SCORM, un 
system e de  videoconference et un tableau dc 
bord pour le suivi des apprentissages.

•  Canesha: plate-form e fran^aise orienlee 
vers la form ation continue professionnelle 
(collaboratif au to u r du  groupe de  stagiaircs, 
individualisation des parcours, contenus 
SCORM et AICC), développée p ar la société 
ANEM A

•  Prométhée: plate-form e pédagogìque el 
adm inistrative clef en m ain sous licence 
GNU/GPL (France).

•  SAKAI: plate-form e pédagogiquc
m odulaire crée p ar u n  consortium
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d u n iv ersités  et organism es d 'enseignem ent 
Libre et gratuite. Son architecture perm et de 
répondre aux bcsoins des grandes entreprises 
el des gouvem em ents. Ce projet canadien a 
pour objectif d ’en faire une plate forme 
nationale pou r le Quebec.

•  SPIKAL: platc-form e open-source
développée par Ics enseignants de 
ru n iv e rs ité  de Lyon I  gratuiỉe pour tout 
établisscm ent public.

•  Wims; (WWW Interactive M ultipurpose 
Server), plate-form e d apprentissage en ligne 
sous licence libre (GPL) particulierem ent 
adapỉéc aux m athém atiques et aux sciences 
dures, gencrant des param ètres aléatoires 
num ériques et sym boliques pour les 
réalisatíons des exercices, les exercices 
pouvant être écrits dans une langue 
semblable au LaTeX p lus html.

« . . .

La grande foule dc  diverses plate-form es 
e-learning rendent souvent soucieux les 
établissem enỉs de  form ation, surtou t ceux des 
pays du  Sud, qui sonỉ cn train de tatonner 
vers la form ation cn  ligne. La question 
"comment pcut-on choisir la plale-forme 
convenable?" est sou vent poséc. Pour le 
m om en t plusieurs onlrc eux se conlentent de 
quclques principes:

’ Du plus sim ple au plus compliqué: La 
tendance dc  le -lea rn in g cst à la sim plid té  des 
outils (blogs, wiki, S k y p e . e t  à un  
réinvcstissem ent dans la valcur ajoutee des 
profcsseurs: le suivi individualise, la
pedagogic, la reorientation perm anente de 
Tapprenanl dans son parcours^ Pour facilitcr 
le com m onccm ent plusieurs établissem ents 
des pays du  Sud s^habitucnt aux plate-formes 
les plus simples. En effet/ les 200 boutons 
d ’une plale-form e "experte" com m e M oodle 
ou W ebCT... peuvent rendre paniques les 
utilisateurs debutants.

- O bserver les norm es iechnologiques et 
f>édagogiques: II s 'agira id  de form uier une 
evaluation «a p r io r i» et une evaluation « a 
p o s te rio ri». La prem iere vise à fixer les 
norm es techniques de  choix d 'u n e  plateforme 
en fonction des besoins de rinstitu tion; la 
seconde csl celle qui vise à determ iner quelle 
est « la valeur a jo u tee» obtenue âprès 
exploitation de  la plate-form e choisie.

3.2. Normes t€chnoloỊÌ(Ịues

Le choix de  la p la te -fo m e  est soumis à 
des critères absolus unanim em ent partâgés et 
qu i ne doivent souffrir d 'aucune exception et 
cela quels que  soient ré tab lissem cn t le type 
de form ation et la plate-form e utíUsée et à 
des critères relatifs dependan t des besoins et 
des m oyens dont dispose rétablissem ent:

Les critères ábsoỉus
Ces critères ressortent d 'aspects

lechnologiques fondam entaux que doit 
revêtir la plate-forme. II s'agit notam m ent de;

•  L'accessibilitc à la platcforme: rapidite 
d 'affichage e t convivialité de  Tinterface,

AUV H onnpp* ;. a V x i 'n r e  He 

complexile dans Ic parcours de  rapprenan l.
•  La sécurító ot la coníidentialité des

inform ations (pcrsonnelles ou
professionnellcs) fournies sur la plate-iorme.

•  La garantic dc résultats à lâ fin du 
cưrsus apprenant (acquisition d 'u n  savoir et 
la délivrance d 'u n  justificatiO*

•  L adm inistration ct la gestion aisécs et 
transparentes pou r les personnos qui en sont 
chargées.

t  La norm alisation de  la plate-form e en 
vue de  son évolutivité el de son eíHcacité.

Les critères reỉaliỷs
Ces critères, non généraux, ressortent de 

la m ise en place de piate-form es « sur 
m e su re » répondant à des besoins 
spẻd íiques. II s 'ag it p ar exem ple de
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íonctìonnalités supplém entaires exigées par 
la nature de la form ation ou par un besoin 
d 'efficadte. A titre d'oxem ple, il s 'agira de:

•  Fonctions FTP avancẻes (stockagc et 
léléchargem ent de fichiers)

•  Large bandc passantc pour ]c streaming 
audio et video (contenu multimédia nolamment) 
ou d'accessibilite plus rapide au site.

•  Fonctions sccurisées de  paiem ent en 
ligne (carte bancaire...)

A I'heure actuelle, il exisle le m odèle 
SCORM^'^ (Sharable Content Object Reference 
Model) auquel peuvent se referer les 
etablissements de formaHon.

SCORM est I'acronym e de Sharable 
Content Object Reference M odel. Un cours 
SCORM est com pose d 'objets « SCO » ou 
Sharable Content Object. Un SCO est une 
unite (ou grain) de contenu qui posscde un 
sens pedagogique, qui peu t ê tre  réutilisée 
dans un  autre cours, et qui sera 
reconnaissable par une plate-form e SCORM. 
U n SCO pourra elre com posé đe pages 
HTML, d 'anim ations, de dessins, đe 
videos.... P lusieurs SCO pourron t form er un 
Learning Object (LO) e t un  ou plusieurs LO 
pourront former un  cours.

Un cours respedant SCORM sera « RAID »:
•  Réutilisable: fad lem ent m odi fie et 

utilise par differents outils de  dévcloppem ent
•  Accessible: pcut être recherche et rendu 

disponible aussi bien p ar des apprenants que 
des développeurs

•  Interoperable ou compatible: peuỉ 
fonctionner sur une grande palette de materiel,

plales-formes, systemes d'exploitation, 
navigateurs Web, etc...

•  D urable: ne requiert pas d 'im portantes 
m odifications avec les nouvelles versions des 
logiciels

SCORM est com pose de trois grandes 
sections distinctcs:

•  Le Content Packaging ou  agrégation du  
contenu

•  Le Runrim e ou  environnem cnt 
d'execuHon

•  Les M étadonnées
Content Packaging
Le content packaging consiste en la 

redaction d 'un  fichier XML appelé 
ix T tsm an ife s t.x m l. C e  f ic h ie r  d é c r i t  p o u r  u n  c o u rs :

•  Ses ressources: quels fichiers sent utilises 
(oil sont-ils stockés et 0Ù sont-ils utilises?)

•  Sa navigation^^V sa structure et 
com m ent passer d 'u n e  ressource à 1'âuỉre

•  Sa description: ses TTiétddonnées
Runtime
L'environnement d'execution est un 

ensemble de Scripts (Javascript) à ajouter aux 
reftfiourops pou r leur rr>mmnniqiipr
des donnecs (métadonnécs) au LMS.

49 donnces peuvcnt potentiellem ent étre 
com m uniquces au LMS via 8 com m andes. 
Sur ces 49 donnécs, 12 sont obligatoires el 37 
optionnellcs.

II pcu i s 'dgir d u  nom  de ré tu d ia n t  dc sa 
position dans le cours, de  ses preferences 
(langues, volume...)^ dc ses resultats aux 
exercices, de  ré ta t d 'u n e  unite de sens 
{lu/non lu), etc...

SCORM n 'e s i  pas uno normc à proprement parler 
mais pluKôl un dgrégât do stdndard. II rccupèrc le 
mcilteur des normcs A ỈCC  ot IMS. La «normc»* 
SCORM de ADL (Advanced Distributed Learning!) 
s'impose aujourd'hui commc •*lo» standard on 
mahcre dc conception dc cours dc LMS.

Notons qu'un cours SCORM dovra tcnir compte la 
navigation entre chaque unite dc sens ou objct SCO 
mais cgalemcnt la navigation à I'intcncur de CCS 
objcts. La navigation «interSCO» pourra ctre gérée 
par unc plate-forme; par contre la navigation 
«intraSCO» sera géróe par I'objct lui-mdme.
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Métadonnécs
II existe deux types de  m éỉadonnées en 

SCORM:
•  Lcs m étadonnées d u  cours, décrites 

dans le M anifest IMS (cf. C ontent Packaging)
•  Les m étadonnées d 'environnem ents 

échangées avec le cours via le Runtim e qui 
concerncnt la progression d 'u n  ap p rcn an t 
ses résultals. ..

La n o m e  SCORM est apprédée parce 
qu elle perm et de transposer le contenu d une 
plate-forme à une autre plate-forme e-leaming.

3.3. C r i t è r e s  p é d a g o g i q u e s

Lenseignem ent/apprentissage des
langues secondes e t éỉrangères est une 
discipline "instrum entée depuis longtemps" 
{Brodin [6]); néanm oins, m algrẻ les avantages 
des TIC et une abondance de ressources (à 
[‘Internet; sous form e do didacticiels, etc.), le 
veritable potentiel des TIC ne sem ble pas se 
reveler dans les pratiques. Dans noire payS; 
les enseignants so n t nom breux à critiquer 
que les TIC com pliquent les choses simples.

J ’a u t i i r s  i i v j n c c n t  Ỉ I Ỉ C I H C  I ^ u c  I c d  T I C  

nc servent qu à rcp rodu irc  des methodes 
tradiUonnelles sans que  soient prises en 
com pte Ics d im ensions "information" et 
"communication" dc  ces outils.

Or, à propos des renouvellem enls dans 
réducation, on abordc trop souvent la partie 
Icchniquc, car v ra im e n t c e s t une prem iere 
question q u o n  doit se poser si Ton veut 
utiliscr les NTIC dans la formation.

Pourtanl, Ic côté pédagogique n est plus 
que jamais indispensable car si I’on change en 
classe avec des technologies ỉout en gardant 
la m êm e m éthodo d 'enseignem enl 
apprentissage, la qualité  du  cours pour 
lapp renan t ne s 'am éliore pas. Et de  plus, on 
do it p ay er cher p o u r CCS nouvelles 
technologies. N ous voudrions bien done

ouvrir un  dcbat su r les norm es pédagogiques 
qu'il faut avoir pour assum er une qualité "au 
m oins équivalente" des cours magistraux.

ũ) Dans Ve’leaming, ce n'est pas le 'V" qui 
compte le plus

Plus que le «comment» uHliser les 
technologies, c 'est le «pourquoi» qui compte. 
Q uel usage pédagogique en font les 
enseignants et dans quel but?

II ne s 'ag il pas d ’utiliser les technologies 
com m e une fin en soi, mais bien de  les 
intégrer afin d 'a id e r 1'élève dans son 
apprentìssage. L 'enseignanl doit bien 
com prendre que la valeur finale des TIC est 
d a id e r  lap p ren an t à m ieux apprendre. II 
vaux done m ieux de  considérer les TIC 
com m e m oyens supplem ental res pour 
soutenir Tapprentissage actuel.

Si les TIC peuvent faciliter QÌ rendre plus 
eificace le travail de  Tenseignant elies ne 
peuvent se substituer à lui ni aux missions de 
récole. À Tère d ’Internet, rin tégration des TIC 
p ar les cnseignants - et I'acces au savoir 
q u ’elles perm ettent - représente un  enjeu de 
société crucial sur lequel la recherche en 
c J u c d l i o n  ^  d u l l  đ a p p u i l e i  U 1 Ỉ c ( . t d l i d ^ c  

scientifique. Par le biais d etudes comparatives 
dcs recherches et dcs pratiques, les auteurs ont 
cherché à mjcux connaĩtre le processus et les 
differentes repercussions de rintégratìon des 
TIC dans la formation à renseignement- Ils 
décrivent notam m ent ta formation aux usages 
pédagogiques des TIC; le transfert de 
competences technopédagogiques dans la 
pratique et les repercussions des TIC sur le 
travail de ĩenseignant (Barbot (7j).

b) Proposition d'un nư>dèỉe e-ỉearìĩing eritre 
aiitres

Sur le chem in qui conduit des 
applications technologiques pour enseigner 
aux applications technologiques pour 
apprendre, il élait im portant pour nous de 
rechcrcher, dans la vaste littérature
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pédagogique, les ingredients qui facilitent 
I'apprentissage, qui le rendent eifectif. En 
e ffe t outils technologiques m anifestent de 
la valcur ajoutee dans des dispositiis 
pédâgogiques, actuellem enl bien references, 
que nous avons dẻcrits par ailleurs. 
Com m ent bien construire des m éthodes et 
des dispositifs concrets? Le souci de  favoriser 
Tapprentissage et de  m ettre on place des 
m éthodes pédagogiques pour le favoriser 
nécessite done une  bonne com prehension d u  
mécanisme d 'apprentissage (m em e si cel a 
parah  ev id en t cette evidence est trop 
sou vent oubliée dans les faits).

E)es m éthodes pédagogiques actives ou 
innovântes recourant ou  non aux 
technologies sen t sou vent mises en avant 
pour favoriser un  apprentissage de  hâut 
niveau, un  apprentissage de  qualite. Nous 
voulons partager le point de  vue du 
professeur M arcel Lebrun, à ru n iv e rs ité  
Catholique de Louvain en Belgique sur un  
m odèle sim ple d 'appren tissage qui pcrm ettra 
d 'im dginer, de  développer et d '€valuer des 
dispositifs technico - péddgogiques qui 
pourraient apporter une  valeur âịoutée par 
rapport aux efforts consentis.

En tentant de  rapprocher ccrtaines 
caractérísHques des processus intcractifs de

I'enseignem ent et d e  Tapprentissage, il nous 
est ap p aru  (Lebrun (8 |) que cinq grandes « 
facettes » pouvaien t ètre esquissées:

- Inform arion: Celle qui relève des 
connaissances e t dc  leur support

- Motivation: Celle qui relève du contexto 
g en era l e t d e  re n v iro n n e m e n l d idactiquc

Activites: Celle qui reieve des
comp>élences d e  p lu s  h au t niveau {analyse, 
synthèse, evaluation , sens critique ...)

- Interaction: Celle qui relève du  recours 
aux diverses ressources e t en particulier aux 
ressources hum aines disponibles

- Production: CeUe qui releve de  la 
c o n s t r u c t i o n  p e r s o n n e l l e  o u  d e  la  " p r o d u c t i o n "

Si ces cinq caractéristíques sous-tendent 
réellem cnt le processus d 'apprentissage, il 
nous sem ble im p o rtan t de  les utiliser com m c 
une  check^lỉst perm ettan t de developper des 
outils technologiques m is à la disposition de 
lap p ren tissag e  d e  I 'e tudiant el d 'en évaluer la 
quaỉité. En particulier, ]'éva]uation des 
dispositifs pedagogiques (avec ou sans des TIC 
d'aillcurs) devrait fortement s'en  inspirer.

La figure qu 'â  proposée le professeur
L c b f u n  p r é ^ c i i l t r  u i i t ;  v u e  dyc(< tin ic (uc  U 'u i i c  

approchc caricaturale mais pragm atique du 
p ro cessu s  d 'apprentÌ5Sâge:

Ressources
Problémes

M ề t iw 9 t i0 m

Proiets
Buts

iiiionu.iiiKnN 1 > ..................
]■ ^ J •

ln tM * a € « # n

Groupe 
Collaboraoon

U n  m o đ è l e  d \ / n a m i q u e  d e s  c o m p o s a n t e s  d e  V a p p r e n l i s s a g e  ( L E B R U N ) ,  M a r c e l
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Les rectangles en ligne prósen tcn t un 
m odèle d 'apprentissage d 'insp iration
constructiviste; les donnỏes, les inform ations, 
les cas, les p roblèm es... sont fournis â 
1'apprenant qui les transform e (activités) 
pou r construire de  nouvelles connaissances 
(traduitcs, p a r exem ple, so u s  la form e d 'un  
rapport, d 'u n  projet, d une  analyse de  cas, 
etc.); les facteurs d e  m otivation et 
d 'in teraction in itien t so u tie n n en t en trainen l 
et valident cette transform a lion. Ils ont 
chacun une  com posante ex terne (la 
m otivation exlrinsèque d 'u n e  part ot le rôle 
de la com m unaute d ’au tre  part) ct une 
com posanle in terne (la m otivation 
intrinsèque d 'une part €t Ic role, la 
responsabilité tenus par T apprenant d 'au tre  
part). Ce m odcle de  Tapprentìssage est utile 
pou r dévữlopper ou évaluer un  dispositif 
d 'apprcnlissage (avec des TIC ou pas) sense 
de favoriser I 'apprentissage. C om m e les 
moỉs-clés I 'ind iquen t des m éỉhodes 
pédâgogiques em blém atiques generatrices de 
đispositiís pédâgogiques pertinen ts  s'y 
;^ r r ro rh o n t ÍAr\]omoryf'  p a r

problèm cs et par projets, apprcntissage 
collaboratií, ctc. Le m ouvem ent dc  rc tour est 
particulicrcm cnt intéressant: les productions 
de ré tu d ỉa n t  ses nouvelles connaissances, 
ses nouvcllcs com petences vont rejoindrc les 
•<informations» de  dep art eỉ les connaissances 
antérieurem ent acquises alim enteront les 
nouvcaux cycles d 'appren tissage.

N ous apprccions ce m odèle par sa 
s i i T ì p l i c i t é  ct son e f f i c a c i t e  u ne fois que le 
cours est organise sous form e e-lcarning. Cet 
exem ple de  reference aide les form ateurs, 
dans leurs prem iers tests d e  la form ation e- 
learning, à bien se ten ir d an s  le bon  chem in: 
p rendre toujours co n sd en t de  la qualiỉé  du  
cours to u t en  tàtonnant les prem iers pas dans 
le m onde dc  multim edia,

4. C onclusion

Com m ent exploiter efficacement les TIC 
p our renforcer la quaỉité des cours, pour 
m ieux guider nos élèves? C 'est la question 
toujours im portante avant qu u n  professeur 
insere les TIC dans son cours.

Tout en prenan t conscience de 
rharm onisation entre les TIC et la m éthode 
centrée su r lapp renan t, nous pensons 
vivem ent qu’il fau t donner aux enseignants 
un  certain tem ps de  s’adaptcr aux TIC avanỉ 
de  m ettre en exergue leurs cours en ligne, 
su rtou t dans nos pays en voie de 
developpem ent, 0Ù les TIC ne sont pas 
familiales a tout le m onde. Et un  jour bien 
proche, la m aĩtrise des TIC va les aider 
graduellcm ent à m ieux épanouỉr leur 
creativitc dans la formation.

Si chez nous aujourd‘hui, de  nombreux 
enseignants nc sont pas convaincus d'utiliser 
les TIC dans leurs cours, avec le temps et avec 
lá succession de  generations, la place des TIC 
sera mieux renforcee. C est une evidence que 
w  pAy«i i H ó v H n p p ó í  r»nt p r n u v « ^
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Áp dụng chuẩn nào để có tììể xây dựng được 
hệ ữiống quản trị bài giảng điện tử phù hợp?

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phápr Trường Đại học Ngoại ngữ,
Dại học Quâc gta Hà Nội, Dưừng Phạm Văn Đông, Cãu Ciữỵ, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nay, công nghệ thông tin đă đi vào đòi sống của hàng  H ngưòi trên the giới và nhanh 
chóng lan rộng tẵm  ảnh hường  trên mọi iĩnh vực kinh tẽ', xă hội... Giảo dục nói chung và công 
nghệ dạy - học nói riêng cũng không nằm  ngoài guổng quay này. T he 'nhim g, vẫn còn không ít 
người hoài nghi vể vai trò cúa công nghệ thông tìn trong giáo dục, nhâ't là ỏ  các nước đang  pháỉ 
triển. Tác giả bài viết đă trình bày m ột sô' đánh  giá chuyên sâu vể  hạ tẩng công nghệ phục vụ 
giáo dục - đào tạo và đ ể  xuất m ột sô' chuẩn (vể công nghệ cũng như  về  sư  phạm ) đ ể  góp phần 
làm cho hệ thông quản  trị đào tạo điện tử  trong giáo đục đạt hiệu quá cao, khi mà hệ thống này 
còn khá xa lạ ỏ  các nưóc đang  phát triển.


