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Résumé. La présente recherche s’inscrit 

dans le cadre général de la didactique du 

français et se focalise plus 

particulièrement sur les paramètres et les 

modalités inhérents à l’enseignement à 

distance en contexte universitaire 

algérien. En effet, le recours à cette 

méthode pédagogique alternative se veut 

un choix judicieux en vue d’assurer la 

continuité pédagogique pendant la crise 

sanitaire mondiale liée à la pandémie du 

COVID-19. Par ailleurs, notre travail se 

fonde foncièrement sur une étude de cas 

réalisée en nous basant sur une approche 

Quali-Quantitative qui nous a permis 

d’analyser les usages par les enseignants 

et les étudiants de la plateforme Moodle 

mise au service de l’enseignement en 

ligne à l’Ecole Normale Supérieure de 

Sétif. A partir du croisement des données 

recueillies par le biais des analyses des 

différents contenus recensés, nous avons 

abouti à des résultats qui soutiennent la 

nécessité de rénover les pratiques 

pédagogiques en misant sur les nouvelles 

technologies de l’information et de la 

communication.  

Mots-clés . enseignement à distance, 

COVID-19, Supérieur, TICE.  

 

 

  

Keywords:  

 

Abstract. This research is set to unravel 

the parameters and methods underlying 

the management and interaction with 

distance education in Algerian FLE 

(French as a Foreign Language) 

instruction at a tertiary level. Indeed, the 

use of this alternative instructional method 

is considered as a wise–and imposed 

choice concurrently– which was put 

forward to ensure the continuity of 

teaching and learning activities under the 

current special circumstances, due to the 

spread of the COVID-19 pandemic. 

Following a case study design, 

quantitative and qualitative data were 

collected from both teachers and learners 

relative to their interaction with the 

Moodle Platform, put at their disposal in 

theTeacher Education College of Sétif 

(known as École Normale Supérieure de 

Sétif).Our findings laid support to the call 

for renovating teaching and learning 

through the deployment of the recent 

Information and Communications 

Technologies (ICT’s). 

Keywords.  Distance learning, COVID-

19, higher/tertiary education, information 

and communication technologies/ICT’s, 

FLE, Moodle Platform  
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1. Introduction 

L’enseignement à distance (abrégé en EAD) au supérieur algérien constitue désormais 

un champ d’investigation fertile et en pleine expansion. Ainsi, il devient de plus en plus une 

monnaie courante au sein des institutions universitaires qui multiplient les offres de formation 

en ligne à la recherche d’une modernisation dictée par la conjoncture actuelle liée à la 

pandémie du Covid-19. Il en résulte que les universités tendent actuellement à assurer la 

continuité pédagogique par l’intermédiaire d’un enseignement en ligne susceptible  de briser à 

jamais les contraintes imposées par les mesures préventives et les confinements renouvelés  

au profit d’une accessibilité croissante aux études et d’une diffusion plus large des savoirs et 

des connaissances.  

Cet ultime objectif ne serait véritablement atteint si l’on exclut l’usage optimal des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication qui connaissent un 

développement fulgurant ces dernières années. Leur évolution vertigineuse met à la 

disposition des enseignants deux voies distinctes pour assurer un enseignement rénové à leurs 

publics : la première mise sur les technologies dites unidirectionnelles permettant la diffusion 

sur internet de ressources didactiques auxquelles l’étudiant accède à tout moment tandis que 

la seconde est basée principalement sur des technologies bidirectionnelles (appelées 

également des technologies d’encadrement) offrant aux utilisateurs une interaction 

permanente et en temps réel selon deux modes asynchrone (courriel ou forums d’échanges)  

ou synchronique (audioconférence et vidéoconférence).  

Dans le cadre du présent travail, nous tenterons précisément de soulever des 

questionnements relatifs aux défis et aux perspectives liés à l’enseignement à distance au 

supérieur algérien, notamment à l’Ecole Normale Supérieure de Sétif qui nous fournira un 

contexte concret utile à illustrer nos propos théoriques par des modèles pratiques. Dans cette 

optique, nous reformulons notre problématique de recherche en ces termes : comment mettre 

en œuvre les paramètres d’un enseignement à distance fructueux pour faire face aux 

répercussions inhérentes à la crise sanitaire mondiale ? Quels sont les défis à relever par les 

universités afin d’impliquer tous les partenaires éducatifs dans le processus d’enseignement-

apprentissage en ligne ?  

Les deux hypothèses qui animent notre réflexion sont les suivantes : 

- La réussite de l’enseignement à distance supposerait un engagement institutionnel et 

une mise en œuvre de maintes conditions techniques et professionnelles.  

-   L’enseignement-apprentissage en ligne nécessiterait une forte implication des 

enseignants et des étudiants dans les tâches envisagées à travers le dispositif de 

formation mis en place.  

Dans le dessein d’infirmer ou de confirmer ces hypothèses, nous suggérons d’aborder 

ces quelques axes essentiels : approche définitionnelle du concept d’enseignement à distance, 

présentation de la méthodologie de recherche adoptée, dépliage de l’expérience de l’Ecole 

Normale Supérieure de Sétif en vue d’en juger la pertinence en fonction de l’implication des 

deux communautés enseignante et étudiante et nous terminons par mettre l’accent sur les défis 

et les perspectives liés à l’enseignement en ligne en contexte universitaire algérien.  
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1.1. Profusion des concepts et des réalités    

 Afin de désigner la formation à distance ainsi que ses multiples dérivés, 

diverses formulations sont apparues ; enseignement à distance, e-learning, formation ouverte 

et à distance (FOAD), apprentissage en ligne, etc. Bien que ces vocables puissent renvoyer 

parfois à des réalités divergentes, ils soulignent dans leur ensemble le caractère novateur d’un 

enseignement qui écarte a priori le face à face entre l’enseignant et les apprenants tout en 

privilégiant une certaine autonomie dans la gestion des activités et loin de la transmission 

frontale des connaissances.  

Les prémices d’un enseignement à distance remontent à l’an 1840 quand un 

enseignant nommé Isaac Pittman avait l’ingénieuse idée de permettre aux étudiants issus de 

milieux défavorisés d’accéder à une éducation universitaire par l’intermédiaire des cours par 

correspondance. Cette première génération fait référence à la prédominance du support écrit et 

des courriers postaux et/ou électroniques en vue d’assurer les échanges entre les formateurs et 

les apprenants. Même si cette pratique est perçue comme un peu désuète à l’heure actuelle, 

elle a cependant le mérite de préparer le terrain à l’émergence d’autres générations 

d’enseignement assisté par audiovisuel, ordinateur ou par les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC).  

Par ailleurs, il faut souligner également l’essor récent de l’expression de formation à 

distance (FAD) qui correspond à tout dispositif basé sur l’autoformation à travers des tâches 

d’enseignement-apprentissage à distance. Le terme FAD est défini d’une manière, plus ou 

moins consensuelle, par Glikman (1998, 463) ainsi : 

L’appellation « formation à distance » s’applique à tout type de 

formation organisée, quelle qu’en soit la finalité, dans laquelle l’essentiel 

des activités de transmission des connaissances ou d’apprentissage se 

situe hors de la relation directe, face à face, ou « présentielle », entre 

enseignant et enseigné.  

Définie comme telle, la formation à distance apparait comme relevant d’une 

médiatisation importante à travers laquelle la parole de l’enseignant sera véhiculée par des 

supports pédagogiques de différentes natures.  

A l’expression formation à distance s’ajoute le qualificatif « Ouverte » pour former le 

nouvel acronyme FOAD défini avec précision par le Collectif de Chasseneuil (2000, 03) : 

Une formation ouverte et à distance est un dispositif organisé, finalisé, 

reconnu comme tel par les acteurs, qui prend en compte la singularité des 

personnes dans leurs dimensions individuelle et collective, et repose sur 

des situations d’apprentissage complémentaires et plurielles en termes de 

temps, de lieux, de médiations pédagogiques humaines et technologiques, 

et de ressources. 

En ce sens, il semble clair que la FOAD soit associée à l’ouverture et à la souplesse 

des modalités d’organisation pédagogiques pour prendre en compte les particularités des 

publics qui sont plus hétérogènes que ceux des formations à distance.  

Dans la littérature anglo-saxonne, on a souvent tendance à employer le mot e-Learning 

qui est l’abréviation de « Electronic Learning ». Ce concept anglais, traduit en français e-

formation ou encore e-éducation, fait référence à tout apprentissage en ligne et basé sur le 
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recours à internet et aux ressources multimédias.   Le glossaire du ministère français de 

l’enseignement supérieur (2017) lui accorde cette acceptation :  

Le e-learning définit tout dispositif de formation qui utilise un réseau 

local, étendu ou l’Internet pour diffuser, interagir ou communiquer, ce 

qui inclut l’enseignement à distance, en environnement distribué, l’accès 

à des sources par téléchargement ou en consultation sur le net. 

En tout état de cause, nous nous rendons compte de la complexité terminologique du 

phénomène d’enseignement à distance qui évolue en fonction des développements 

technologiques, d’où la difficulté d’établir des différences rigoureuses entre les différents 

concepts que nous venons de définir. Viviane Glikman (2002, 57) témoigne de cette difficulté 

et tente de clarifier la question à partir de ces propos:   

Il est difficile d’introduire un peu de rigueur dans tous ces termes qui ont 

tout autant pour fonction de décrire que de promouvoir des dispositifs de 

formation très divers, dont la seule caractéristique  commune  est  de  ne  

pas  privilégier  la  coprésence  quasi permanente des enseignants et des 

apprenants et de recourir, en conséquence, à des supports pédagogiques 

médiatisés. 

 De ce qui précède, nous constatons que l’enseignement à distance demeure un concept 

polysémique, ce qui fait sa richesse dans la mesure où chaque auteur lui attribue une 

définition sensiblement différente. Mais, ce qui importe à retenir, c’est que tous les sens 

donnés convergent vers une caractéristique commune entre toutes les modalités 

d’apprentissage analysées ; il s’agit de l’absence de la coprésence entre l’enseignant et ses 

apprenants au profit d’une relation médiatisée.  

 

2. Méthode et outils  

2.1. Méthodologie de recherche et recueil des données  

La présente recherche s’inscrit d’abord dans un double paradigme descriptif et 

analytique voué à explorer la complexité des réalités inhérentes à l’enseignement à distance 

au supérieur algérien à travers une étude du cas de l’Ecole Normale Supérieure de Sétif. Dans 

cette perspective, nous avons jugé pertinent d’opter pour une analyse fine des faits et des 

contenus recensés en adoptant un point de vue à la fois déductif mettant en évidence la 

nouvelle expérience de l’école et inductif permettant de donner du sens aux données que nous 

avons recueillies dans un contexte bien déterminé sur le plan spatiotemporel.  

Par ailleurs, nous nous situons dans le cadre des recherches basées sur l’utilisation des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication en fonction des attitudes et 

des représentations des utilisateurs en nous référant à Breton et Proulx (2002) qui mettent en 

exergue les effets de l’appropriation de ces outils.  

Ce positionnement nous conduit systématiquement à privilégier une approche qualitative et 

quantitative ; nous avons ainsi procédé à l’analyse des usages par les enseignants et les 

étudiants de la plateforme Moodle mise au service de l’enseignement à distance à l’école. 

Nous avons donc recueilli les traces des actions relatives aux deux processus d’enseigner et 

d’apprendre en ligne par le biais du recensement des statistiques fournies par l’institution et 

rendues publiques sur son site web. Il s’agit surtout de données qui nous renseignent sur les 

pourcentages des cours publiés et sur le nombre d’étudiants ayant accédé à ces cours. Ce 
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processus objectif de collecte des données nous a permis, dans une large mesure, de 

comprendre et d’analyser les faits selon une vision positiviste très intéressante qui s’éloigne 

de toute implication subjective de notre part. 

 

2.2. Dépliage de l’expérience de l’Ecole Normale Supérieure de Sétif  

L’enseignement à distance à l’Ecole Normale Supérieure de Sétif a vu réellement le 

jour au cours de l’année universitaire 2019-2020 à travers la mise en place de la plateforme 

numérique MOODLE dédiée à la diffusion des cours en ligne à l’intention des étudiants 

inscrits dans les cinq filières disponibles à l’école (français, anglais, littérature arabe, histoire 

et sciences exactes).  Les buts recherchés de cette action sont multiples : 

- S’inscrire dans le projet ministériel de numérisation pédagogique et de mise en 

place des critères et des normes de l’assurance qualité fixés par l’arrêté 

interministériel du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 qui stipule, à 

travers l’article 16, la promotion du télé-enseignement et de l’enseignement à 

distance.  

- Mettre les jalons d’un enseignement-apprentissage inscrit dans un environnement 

numérique évolutif  

- S’initier à une utilisation plus efficiente des ressources didactiques selon une 

approche organisationnelle adaptée aux besoins des étudiants. 

- Optimiser l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication par le bais de situations d’apprentissage dont l’objectif est de 

rendre l’étudiant un élément actif et interactif dans le développement des 

compétences. 

Afin d’atteindre l’ensemble de ces objectifs cités, le processus de mise en œuvre des 

formations est passé par trois étapes essentielles : 

- Développement de la plateforme MOODLE par l’équipe technique du service 

d’informatique de l’école. 

- Accompagnement des enseignants dans la conception, le pilotage, la structuration 

et la scénarisation des cours en ligne à travers des ateliers en présentiel tenus dans 

les salles d’informatique. Ces ateliers visent à préparer les formateurs à exploiter la 

plateforme en réalisant des tâches diverses : création et organisation de cours, 

contrôle des inscriptions d'étudiants, dépôt des ressources pédagogiques, définition 

des parcours pédagogiques, contrôle de l'activité des étudiants et suivi de leur 

assiduité, élaboration des différents tests électroniques, etc.  

- Création des comptes pour les étudiants et lancement effectif des activités 

d’enseignement-apprentissage en ligne.  

Une fois que toutes les conditions de garantir un enseignement à distance réussi étaient 

réunies dans la mesure où tous les acteurs impliqués dans cette procédure sont prêts à assumer 

leurs responsabilités et à jouer pleinement leurs rôles (techniciens, enseignants et étudiants), 

l’école s’est lancée dans une expérience inédite en misant sur la coopération de tous les 

partenaires concernés.  

Le fonctionnement des enseignements s’est effectué en fonction de deux démarches 

parallèles :  
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En effet, le première démarche s’appuie fortement sur la formation en présentiel et 

vise à mettre à la disposition des étudiants des compléments pédagogiques informationnels 

aux cours dispensés durant le premier semestre de l’année universitaire 2019-2020. Les 

éléments mis à distance sont généralement choisis par les enseignants qui ont injecté sur la 

plateforme des références bibliographiques relatives aux modules qu’ils assurent, des liens 

vers des adresses électroniques en relation avec les concepts  et les notions abordés en classe, 

des articles et des ouvrages numériques, etc. Il s’agit, en fait, de documents numériques et/ou 

numérisés qui ne se substituent pas aux cours classiques mais qui peuvent être consultés en 

amont ou en aval des séances pédagogiques (cours et TD) afin de consolider ses acquis et de 

mieux assimiler et approfondir les contenus étudiés.  

Le passage à la mise en place de la deuxième démarche s’est fait lors du deuxième 

semestre. Il s’agit d’un enseignement purement distanciel imposé par la fermeture des 

universités suite au confinement consécutif à la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de 

Covid-19. Dans le but d’endiguer le nouveau virus, les autorités algériennes ont décidé de 

suspendre les cours présentiels et toutes les formes de stages pratiques et de basculer vers un 

enseignement exclusivement en ligne en vue d’assurer la continuité des cours ainsi que 

l’encadrement pédagogique via les plateformes des institutions universitaires. 

Comme toutes les universités nationales, l’Ecole Normale Supérieure de Sétif a suivi 

une stratégie spécifique visant à gérer les formations ; elle a ordonné à ses formateurs de 

mettre en ligne les contenus relatifs à leurs modules en fonction des horaires de leurs 

programmes hebdomadaires de telle sorte que les étudiants puissent suivre les cours d’une 

manière organisée et optimale.  De sa part, la communauté enseignante s’y est aussitôt 

appliquée afin de permettre aux formés d’accéder aux cours qui composent leurs cursus avec 

la possibilité d’entrer en contact direct avec les enseignants à travers la messagerie instantanée 

ou les forums de discussion tenus grâce aux fonctionnalités offertes dans l’interface de la 

plateforme. En l’absence de séances régulières de cours classiques, l’équipe enseignante s’est 

vu confier une responsabilité importante, non seulement de mise en ligne des cours, mais 

aussi d’orientation des étudiants en réagissant, de façon simultanée ou différée, à leurs 

questionnements et à leurs tâtonnements scientifiques.  

 

3. Résultats et discussions   

3.1. Implication de la communauté enseignante 

  L’aboutissement de toute formation en ligne est tributaire du degré d’implication de la 

communauté enseignante qui joue, selon Lebel et Michaud (1989), un rôle de première 

importance dans le processus d’aide, d’encadrement et de soutien apporté au fur et à mesure 

aux étudiants. Ainsi, les recherches menées par Bertrand, Demers et Dion (1994) ont 

démontré que l’engagement effectif des formateurs-tuteurs dans les dispositifs 

d’enseignement à distance influence d’une manière significative la persévérance des 

apprenants et détermine de la sorte l’efficacité des dispositifs mis en place par les institutions 

éducatives.  

De ce fait, nous avons jugé utile de procéder à une analyse quantitative de 

l’implication de la communauté enseignante de l’ENS de Sétif dans la réalisation des 

enseignements à distance. Pour ce faire, nous nous sommes appuyé sur les statistiques 

publiées sur le site web de l’école (www.ens-setif.dz ) et qui nous fournissent des données 

http://www.ens-setif.dz/
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relatives au nombre de cours injectés sur la plateforme Moodle durant la période de 

confinement. Le tableau ci-dessous donne une vue synthétique de ces données.  

              Tableau (1) : Cours publiés sur la plateforme Moodle 

Semaines Départements Pourcentages 

 

12-17 Avril 2020 

Département des langues étrangères  81% 

Département de sciences  82% 

Département d’arabe et d’histoire 58% 

Total 73% 

 

19-23 Avril 2020 

Département des langues étrangères 67% 

Département de sciences  78% 

Département d’arabe et d’histoire 73% 

Total 73% 

 

26-30 Avril 2020 

Département des langues étrangères 67% 

Département de sciences  73% 

Département d’arabe et d’histoire 78% 

Total 73% 

 

03-07 Mai 2020 

Département des langues étrangères 76% 

Département de sciences  85% 

Département d’arabe et d’histoire 80% 

Total 80% 

 

10-14 Mai 2020 

Département des langues étrangères 67% 

Département de sciences  88% 

Département d’arabe et d’histoire 80% 

Total 79% 

 

Force est de constater la forte implication des enseignants des trois départements de 

l’école dans l’animation de la plateforme en y mettant régulièrement les cours relatifs aux 

différents modules assurés pendant cinq semaines consécutives. Ainsi, la lecture du tableau 

statistique ci-dessus nous permet de tirer quelques conclusions de nature quantitatives : 

- Les taux de participation des enseignants dans la mise en ligne des cours sont très élevés et 

prouvent leur engagement dans ce processus d’enseignement à distance. 

- Le département qui a enregistré la meilleure prestation est celui des langues étrangères 

pendant la première semaine où le taux a atteint 81%, ce qui traduit manifestement leur 

enthousiasme à entreprendre cette nouvelle expérience pédagogique.   

- La mise en ligne des cours suit une progression ascendante et une évolution remarquable 

au cours des semaines. En vue de mettre en évidence cette évolution, nous reproduisons les 

données du tableau sous forme de cette représentation graphique.  

 
Figure (1) : Publication des cours en ligne 

60%
80%

100%

Cours publiés sur la 
plateforme 

pourcentag
e
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Il ressort, à la lecture attentive du graphe, que le nombre des cours publiés sur la 

plateforme Moodle de l’école connait une augmentation fort intéressante. Ce constat est 

révélé par le pourcentage de publication des cours qui se stabilise, pendant les trois premières 

semaines, autour de 73%   avant de d’atteindre des taux très élevés arrivant jusqu’à 80% au 

cours des deux dernières semaines.   

Il est possible d’avancer, à la suite de l’exposition de toutes ces statistiques, que le 

corps enseignant de l’école a fait preuve de sérieux et de ponctualité en respectant la 

procédure mise en œuvre par l’institution afin de gérer la situation exceptionnelle engendrée 

par le prolongement répétitif du confinement sanitaire dans le pays. Toutefois, nous notons 

qu’une minorité des formateurs (qui ne dépasse pas 30% de l’ensemble des enseignants dans 

tous les cas) ne s’est pas impliquée dans ce type d’enseignement. Ceci s’explique 

probablement par le fait que l’école fait appel à des vacataires pour assurer l’enseignement de 

certains modules pour couvrir un certain manque. Vu que ces enseignants associés sont soit 

des doctorants, soit des recrutés d’autres institutions, ils n’ont pas été forcément formés à 

l’usage des TICE et ne sont pas en mesure d’assurer un tel enseignement.   

 

3.2. Participation des étudiants: un facteur de réussite de la formation  

Le nombre et la fréquence des étudiants ayant accédé aux cours mis en ligne est un 

indice qui nous renseigne sur l’intérêt porté à l’égard de ce mode particulier d’enseignement 

lancé dans un contexte mondial bien particulier. A cet effet, nous avons cherché à déterminer 

le degré d’adhésion des apprenants en procédant à une analyse, en termes quantitatifs, des 

nombres d’accès aux cours inscrits dans le cadre de deux modules que nous assurons à deux 

promotions de quatrième année (Professeur d’enseignement moyen « PEM») et de cinquième 

année (Professeur d’enseignement secondaire « PES »).  

Les statistiques présentées dans le tableau ci-dessous sont obtenues à partir de l’onglet 

« Participants » du bloc Navigation qui comprend la fonctionnalité d’inscription des 

utilisateurs authentifiés sur le site. Celle-ci nous a permis d’inscrire les groupes auxquels les 

contenus mis en ligne sont adressés et de calculer par la suite le nombre d’étudiants ayant 

accédé aux six cours dispensés dans le cadre de ces deux modules :  

- Outils et techniques de gestion de la classe II 

- Analyse des pratiques professionnelles II 

Nous présentons dans ce tableau les statistiques relevées pour les deux promotions que 

nous encadrons.  

                           Tableau (2) : Accès des étudiants aux cours 

Modules Cours mis en ligne Nombre d’accès Pourcentages 

PEM PES 

 

 

 

 

Outils et techniques 

de gestion de la classe 

II 

Approches linguistiques et 

didactiques du lexique 

21 26 51.69% 

Production écrite              

(Partie 01) 

15 18 36.30% 

Production écrite 

(Partie 02) 

15 18 36.30% 

Production orale                        

(Partie 01) 

11 13 26.40% 

Production orale                 10 12 24.20% 
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(Partie 02) 

Total 34.97% 

 

 

Analyse des pratiques 

professionnelles II 

Absentéisme sélectif 20 22 46.19% 

Autorité 15 17 35.20% 

Classes pléthoriques 16 16 35.20% 

Activités ludiques 11 10 23.09% 

TICE 11 11 24.20% 

Total 32.77% 

 

En observant les statistiques relatives à la participation des étudiants, nous nous 

apercevons qu’une faible proportion a accédé aux cours que nous avons mis en ligne pendant 

cinq semaines. Ainsi, nous avons enregistré un taux global de participation estimé à 34.97% 

pour le module d’outils et techniques de gestion de la classe et un taux de 32.77% pour celui 

d’Analyse des pratiques professionnelles. Dans les deux cas, cela ne dépasse pas le tiers du 

public des deux promotions sortantes.  

 La deuxième remarque que l’on fait au sujet de l’engagement des étudiants dans la 

poursuite des cours a trait à la persévérance de ces derniers. Dans cette optique, nous 

constatons que le pourcentage de participation entre la première et la dernière prestation des 

cours de chacun des deux modules connait une régression considérable. La figure suivante 

rend compte de cette chute.  

 
Figure (2) : Accès aux cours mis en ligne  

  

Pour le premier module, nous remarquons que le taux de participation a enregistré une forte 

baisse dans la mesure où il est passé de 51% dans le premier cours à 24% dans le dernier. De 

même, le nombre des accès aux cours du deuxième module régresse en passant de 46.19% à 

24.20%. Ces chiffres révèlent un taux d’abandon régulier très important dans l’expérience de 

formation à distance que nous avons supervisée. En vue d’expliquer les raisons sous-jacentes 

de cet abandon, nous nous référons à Garland (1993) qui a identifié, à travers une étude 

qualitative qu’il a menée, quatre facteurs susceptibles d’influencer la persévérance : 

- Facteurs situationnels liés au contexte propre de l’apprenant : les étudiants n’ont 

pas tous accès à internet et ne possèdent pas forcément des ordinateurs ou des 

Smartphones facilitant l’apprentissage en ligne vu les situations socioéconomiques 

de leurs familles.  

- Facteurs institutionnels associés aux règles que veut imposer l’institution qui met 

en place la formation ; la décision institutionnelle d’opter pour un enseignement en 
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ligne n’avait pas de caractère contraignant qui oblige les étudiants à suivre les 

cours, notamment dans l’absence de modalités d’évaluation ou de suivi comme 

c’était le cas dans la formation présentielle où les éléments ayant dépassé le seuil 

de nombre d’absences tolérés se voient exclus des modules.   

-  Facteurs relatifs à l’attitude et aux habitudes de travail de l’apprenant ; le changement 

des procédures et des routines habituelles d’apprentissage aurait un impact sur la 

persévérance des étudiants habitués, durant de longues années, à se confronter à la pensée 

des autres et aux liens sociaux qui se tissent dans l’espace de la salle ou de l’amphi. Ainsi, se 

retrouver seul face à un écran prive l’apprenant de situations collaboratives et des 

interventions immédiates de l’enseignant, qui réexplique des notions dès qu’il s’aperçoit 

qu’elles n’ont pas été bien assimilées.  

- Facteurs épistémologiques liés au contenu du cours : l’enthousiasme manifesté par les 

étudiants au début du semestre n’a pas tardé à diminuer, à cause probablement, de la nature 

des cours publiés qui étaient, souvent trop théoriques et aménageant peu d’espace pour les 

interactions. Ainsi, ils exigent des efforts colossaux de lecture, d’analyse et de synthèse, 

cette tâche est rendue de plus en plus difficile avec le nombre des cours qui s’accroit 

davantage au fur et à mesure des semaines.  

 

3.3. Défis et perspectives  

Au vu de l’ensemble des analyses et des résultats déployés tout au long de la présente 

réflexion, nous nous permettons d’avancer que l’université algérienne doit relever de 

nombreux défis situés à plusieurs niveaux si elle souhaite effectivement assurer un 

enseignement à distance efficient et prolifique.  

En effet, il nous semble que le défi majeur est inhérent à des aspects socio 

technologiques entravant le bon déroulement des formations dispensées en ligne. Dans ce 

même ordre d’idées, Brown et Weiss (2006) laissent entendre que si la technologie fait défaut, 

l’apprentissage sera conséquemment lacunaire et loin d’atteindre ses objectifs.  Dans la 

société algérienne, nous constatons que bon nombre des étudiants recourent fréquemment à 

des moyens publics de connexions à internet (les cybercafés par exemple) qui n’offrent pas un 

haut débit et ne permettent pas une communication synchrone à cause de leurs horaires 

d’ouvertures limités. Cette réalité est à l’origine de la défaillance de ce type d’enseignement 

notamment dans les régions les plus précaires.   

Outre la défaillance de la connexion à internet, se pose une autre problématique liée à 

la réception des cours et à l’implication des étudiants dans le processus de développement des 

compétences visées. Notre recherche a démontré que même si les enseignants se sont 

pleinement engagés dans l’opération d’encadrement, cela n’avait pas eu les effets souhaités du 

côté des apprenants qui restent, dans la plupart du temps, à la marge de la formation. Cette 

inactivité engendre un dysfonctionnement au niveau de la modélisation ternaire telle qu’elle 

est proposée par Houssaye (1988 ; 1993) qui préconise l’interrelation entre les trois figures du 

professeur, de l’élève et du savoir dans la structuration de l’action éducative. Selon cette 

logique, nous remarquons que le dispositif d’enseignement qui fait l’objet de notre analyse est 

focalisé sur « l’enseignement à distance » plutôt que sur « l’apprentissage à distance ». 
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Etant donné que le travail pédagogique ne peut se réduire au simple fait d’enseigner à 

travers une plateforme d’e-Learning qui demeure certes une condition sine qua non de 

l’enseignement à distance mais qui ne fonctionne jamais sans public persévérant.  

En vue de remédier à cette situation, nous pensons qu’il serait important de privilégier 

des approches plus interactives et plus attractives car nous avons constaté que la plupart des 

cours publiés sur la plateforme Moodle de l’école sont élaborées selon une logique beaucoup 

plus expositive qu’interactive. Le manque de réactivité et de dynamisme serait alors une 

source de découragement et de déperdition de la part des étudiants qui se sentent de plus en 

plus isolés.  

Pour toute fin utile, nous recommandons fortement la nécessité de varier les modalités 

d’organisation et de gestion des cours pour ne pas se cantonner dans une forme unique de 

fichiers sous forme de PDF ou Word. A titre indicatif, nous soulignons que la plateforme 

Moodle comprend un large panel d’activités qui peuvent être utilisées pour construire 

différents parcours et séquences d’apprentissage comme le forum et le chat : si le premier 

offre aux participants une discussion asynchrone, le second permet un échange en temps réel 

autour de divers sujets. Les bénéfices à tirer de ces modes de communication sont multiples : 

ils contribuent à créer une communauté pédagogique où les étudiants s’entraident et 

s’encouragent mutuellement. Ceci nuance le sentiment d’isolement qui peut être un des 

facteurs responsables de l’abandon des étudiants. Pour toutes ces raisons Manderscheid (2007, 

171) affirme de sa part que « le forum constitue la pièce maîtresse du dispositif pédagogique» 

vu ses avantages indénombrables.  

De ce qui précède, nous soulignons que les établissements universitaires algériens doivent 

œuvrer davantage en matière d’enseignement en ligne pour ne plus le percevoir comme un 

simple complément de la formation traditionnelle en mode présentiel mais en tant 

qu’alternative indépendante susceptible de favoriser la réussite des apprenants en mettant à 

leur disposition des ressources numériques conçues par leurs enseignants en fonction de leurs 

réels besoins et centres d’intérêt. Ainsi, favoriser la culture d’un enseignement à distance 

performant implique l’adhésion de tous les partenaires qui doivent être sensibilisés aux 

aspects véhiculés par une révolution électronique mondiale axée principalement sur des 

approches innovantes et prometteuses.    

 

4. Conclusion 

 Au terme de cette contribution, il nous semble capital de rappeler que l’objectif 

primordial de notre travail consiste au départ à dresser un portrait de l’enseignement à 

distance entrepris aux universités algériennes, notamment durant la crise pandémique du 

COVID-19. A cet effet, nous avons soulevé une problématique relative aux défis et aux 

perspectives liés à ce type particulier de formation. Ainsi, nous avons supposé qu’il serait 

incontournable de s’inscrire dans un esprit pragmatique stipulant la nécessité de réunir les 

conditions favorables à l’implication de tous les partenaires de l’institution universitaire en 

vue de mener à bien tout projet d’e-Learning.  

 Notre recherche nous a largement permis de donner un certain nombre de réponses 

aux hypothèses que nous avons préalablement émises. Dans cet article et à travers 

l’expérience de l’ENS de Sétif déployée tout au long des pages précédentes, nous tenons à 
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affirmer que l’école a relativement réussi à mettre en œuvre une stratégie d’enseignement à 

distance au profit de ses étudiants en vue de leur assurer la continuité pédagogique. Pour ce 

faire, elle a misé, à l’instar de la plupart des établissements universitaires algériens, sur 

l’introduction de nouveaux outils et médias de communication dans l’optique de 

révolutionner et d’améliorer les formations offertes. Or, nous nous sommes aperçu que le 

recours à ces nouvelles technologies, comme la mise en place de plateformes numériques, ne 

s’est pas accompagné d’une rénovation des pratiques pédagogiques dans la mesure où le 

numérique était mis au service de pédagogies de nature magistrale.  

 A l’ère du numérique et du multimédia qui provoque une révolution touchant de plein 

fouet les conditions de vie, l’université ne pourra plus donc continuer à privilégier un modèle 

traditionnel d’enseignement. Elle n’a de choix que de s’orienter vers une nouvelle formation 

ouverte, évolutive et adaptable à un public adulte de plus en plus hétérogène et apte à accéder, 

en toute autonomie, aux mêmes contenus prodigués en salles de cours dans d’autres espaces 

sociaux. Se pose ainsi la question de l’intérêt d’un tutorat à distance capable d’assurer un 

encadrement éclairé et prolifique pour les étudiants.   

Au demeurant, nous concluons donc cette contribution par mettre l’accent sur la 

nécessité de réunir toutes les conditions pour que l’institution universitaire puisse allier 

conjointement développement technique et pédagogico didactique afin que la complexité de 

l’acte d’apprendre soit pris en considération. En définitif, la généralisation d’un enseignement 

en ligne réussi demeure un processus long et périlleux qui doit être soutenu, dans la durée, par 

une volonté institutionnelle et largement adopté par les deux communautés enseignante et 

étudiante qui doivent y adhérer sans commune mesure.  
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