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Résumé 
Donner du sens à l’éducation numérique pour les enseignant·e·s de primaire et de secondaire 
est le défi que nous nous sommes fixés dans le cadre d’un module de formation 
interdisciplinaire dédié aux enjeux sociétaux du numérique. Nous avons mis en place une 
approche originale amenant les participants à interroger leurs parcours, leurs habitudes, leur 
consommation, pour aller vers le développement d’une culture et d’une citoyenneté numérique 
commune. Nous présentons ainsi les principaux bénéfices et défis d’un tel dispositif et les 
tendances majeures observées chez celles et ceux qui vont former les citoyens de demain. 

Abstract 
Making sense of digital education for primary and secondary school teachers is the challenge 
we have set ourselves in the context of an interdisciplinary teacher training module dedicated 
to the societal issues of digital technology. To meet this challenge, we designed an original 
pedagogical approach that encourages the participants to question their relationship with digital 
technology, their habits, and their consumption, to develop a common digital culture and sense 
of citizenship. In this paper, we present the primary advantages and challenges of such a course 
and the major trends observed among those who will educate tomorrow's citizens. 
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Faire du lien entre numérique et société, un impondérable de 
l’éducation numérique pour les enseignants et futurs enseignants 

Julien Bugmann, Heidi Gautschi 
 

Problématique 
 
Dans une société où le numérique est en (r)évolution constante et où les questions relatives à 
sa relation avec la société apparaissent plus vite qu'elles ne peuvent être traitées, le défi 
d’actualisation et de formation pour les futur·e·s enseignant·e·s est de taille. Comment préparer 
les élèves, futurs citoyens et citoyennes, à participer activement et de manière critique dans la 
société de demain, si les futur·e·s enseignant·e·s peinent à faire sens de ce monde numérique 
et numérisé en transition continue ?  
C’est ce défi qui nous a amené à entreprendre une recherche-action sur l’accompagnement des 
futur·e·s enseignant·e·s et la manière dont ils pourraient traiter des enjeux sociétaux du 
numérique dans les classes de l’école obligatoire du canton de Vaud en Suisse.  
L’introduction d’un nouveau plan d’étude « éducation numérique » pour la Suisse Romande 
en 2021 (PER EdNum, 2021), et l’apparition des rubriques « médias et société », « usages et 
société » et « science informatique et société » dans ce dernier, a souligné une forte lacune dans 
le contenu de nos cours en Haute école pédagogique, où nous formons les enseignant·e·s et les 
futur·e·s enseignant·e·s. Nous avons donc revu nos programmes de bachelor primaire (pour 
enseigner au primaire) et master secondaire I et II (pour enseigner au secondaire), ajoutant des 
contenus dans nos cours où nous abordons l’éducation aux médias pour répondre aux nouveaux 
besoins du plan d’étude. Nous avons, par exemple, introduit des thématiques sur l’éthique 
numérique en 1ere année du bachelor et approfondi le traitement de l’information et la 
désinformation dans le cursus du master. Cela dit, malgré ces changements, il nous a semblé 
qu’il manquait toujours un traitement approfondi des questions liées aux enjeux sociétaux 
engendrées par le numérique et la numérisation, avec notamment une forte réflexion concernant 
l’introduction de ces thématiques dans les salles de classes. Pour répondre à ce besoin, nous 
avons donc conçu un séminaire interdisciplinaire interrogeant les questions sociétales du 
numérique et ce dans les différents degrés d’enseignement. Il nous semblait en effet important 
d’'accompagner les étudiant·e·s à renforcer leur distance critique envers le numérique de 
manière globale pour qu’ils et elles puissent développer leurs propres systèmes de veilles en 
lien avec les « enjeux sociétaux du numérique ». Dans un deuxième temps, nous cherchons, 
avec ce séminaire, à aider nos étudian·e·s à mobiliser ce système de veille pour identifier des 
enjeux sociétaux du numérique à traiter en classe et donc participer activement à la formation 
de futurs « citoyen·ne·s capables de comprendre la logique des dispositifs technologiques qui 
influencent leurs activités (…) ». C’est ce séminaire, et les échanges et productions des 
étudiant·e·s qui font l’objet de notre étude et sur lesquels repose cette recherche-action. 
 
Objet de recherche 
 
Nous avons ainsi proposé un séminaire interdisciplinaire dans les cursus bachelor et master 
ciblant la manière d’aborder les enjeux sociétaux du numérique à l’école primaire et secondaire. 
Les séminaires interdisciplinaires sont des modules à choix et l’inscription est limitée à 15 
personnes. Ils sont composés de 12 séminaires, certains en présentiel, d’autres à distance, et 
d’autres encore, en déplacement pour assister à des expositions, vivre des activités pratiques, 
etc.  
Notre séminaire sur les enjeux sociétaux du numérique est donc proposé en deux versions, une 
pour les étudiant·e·s de bachelor et une pour les étudiant·e·s de master, avec un contenu 
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légèrement adapté pour correspondre aux spécificités du terrain de chacun·e. En effet, les 
étudiant·e·s en bachelor sont des généralistes et les étudiant·e·s en master sont des spécialistes 
et enseignent donc l‘histoire, les mathématiques, le français, etc. Autant de disciplines qui 
comportent des liens avec le numérique et ses effets sur la société.  
Nos séminaires sont structurés selon une approche que nous avons développée à la suite 
d’observations dans les autres cours que nous proposons dans notre institution. Nous avons par 
exemple relevé que le numérique était souvent un sujet émotionnel chez les étudiant·e·s, ce qui 
les empêche d’aborder certains sujets cruciaux pour la construction de la culture et de la 
citoyenneté numérique de leurs futurs élèves avec le plus d’objectivité possible, composante 
fondamentale de la déontologie.  
Ainsi, notre module de formation vise à amener les étudiant·e·s à déconstruire pour mieux 
reconstruire, à l’image du modèle allostérique de Giordan (1998) leur propre relation avec le 
numérique, ainsi que celle du système scolaire public. Nous commençons donc le 
questionnement avec une analyse de notre expérience et de notre ressenti pour aller, après 
plusieurs étapes, vers la salle de classe. Cette approche s’inspire du travail de Rancière dans Le 
spectateur émancipé (Rancière, 2008) et de celui proposé dans « Social media literacy : A 
conceptual framework » au niveau théorique et conceptuel (Cho, Cannon, Lopez, & Li, 2022) 
dans la mesure où nous acceptons que l’accès aux informations « taillées sur mesure » soit 
offert par des applications et des supports numériques qui placent l’individu au centre des 
usages. De ce fait, nous proposons que « (…) the self is embedded in the channel and networks 
one builds and weaves together. »1 (Cho et al., 2022). Il devient donc important de décomposer 
notre relation avec le numérique (ce qu’on consomme, nos flux, nos habitudes, nos supports 
préférés…) avant de le mettre en lien avec d’autres sujets du quotidien. Nous travaillons donc 
tout au long des séminaires sur les imaginaires socio-techniques (Flichy, 2007; Jasanoff, 2004; 
Marvin, 1988; Perriault, 1981; Thomas & Araújo, 1998) au niveau individuel, institutionnel et 
sociétal, sans pour autant traiter le concept de manière formelle. Par cette orientation, nous 
questionnons donc nos à priori et mettons en tension nos perspectives et nos interprétations de 
la société numérique et numérisée dans laquelle nous vivons. 
 
Méthodologie  
 
Ce séminaire est composé de plusieurs activités phares qui mettent en action notre approche 
innovante de la formation. Tout d’abord, nous proposons aux étudiant·e·s d’effectuer une 
autoethnographie. Celle-ci repose sur un souvenir puissant du numérique avec le partage des 
productions anonymisées à tous les participants pour discussion. 
La deuxième activité amène les étudiant·e·s à prendre conscience de la vie des jeunes hors des 
murs de l’école avec introduction de la méthodologie de l’observation ethnographique. 
Par la suite, les étudiant·e·s ont pu visiter une exposition en lien avec le numérique et devaient 
en donner un retour basé sur leur vécu et leurs apprentissages afin de questionner l’intérêt que 
cette exposition pourrait avoir pour leurs élèves.  
Enfin, la dernière activité est conçue en plusieurs étapes afin d’ouvrir la réflexion sur le 
traitement des enjeux sociétaux du numérique en classe. Les étudiant·e·s coconstruisent un 
tableau de grands questionnements sur plusieurs séances avec la guidance des formateur·trice·s. 
Pour cela, ils et elles identifient les enjeux sociétaux du numérique, procèdent à leur déclinaison 
et identifient des progressions d’apprentissages disciplinaires avec, comme concrétisation, 
l’ébauche d’une activité à mener en classe.  
Ce séminaire existant depuis 2021, nous avons dispensé plus de 40 séminaires aux étudiant·e·s 
sur quatre sessions d’examens et accumulé une quantité non négligeable de données. 

 
1 Traduction par les auteur-e-s : le soi est intégré dans le canal et les réseaux que nous construisons et tissons ensemble.  
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En effet, sur la base de nos observations, de nos debriefings réguliers, des traces des discussions 
pendant le séminaire et des travaux des étudiant·e·s nous analysons notamment :  

• L’évolution de la réflexion des étudiant·e·s au fil du semestre, en commençant avec 
une analyse de la première activité phare, l’autoethnographie 

• Les enjeux sociétaux identifiés, et non-identifiés et les sources de ces enjeux (médias, 
discussion entre ami·e·s, réseaux sociaux, expérience professionnelle et/ou 
personnelle…)  

• Les difficultés rencontrées dans la formulation et la déclinaison des enjeux sociétaux 
• La transposition d’un enjeu en séquence d’enseignement 
• La construction d’une culture spécifique aux enjeux sociétaux du numérique 
• La construction d’une citoyenneté numérique  
• La perception des étudiant·e·s par rapport aux séminaires proposés 

 
Premiers résultats  
 
À l’issue de cette recherche-action, un certain nombre de résultats émergent. Ainsi, nous 
constatons par exemple que les étudiant·e·s sont quelque fois surpris par l’approche du module 
au début mais ravis du programme dès que le sens de la démarche apparaît pour eux. En effet, 
dès qu’ils prennent conscience des liens forts entre numérique et société, tout au long de leur 
vie, les activités proposées et les attentes du module leurs apparaissent comme indispensables 
pour amener leurs élèves vers une éducation numérique. Nous constatons également que 
certains défis surgissent au cours de la formation, et en particulier lorsque les étudiants sont 
proches, de par leur jeune âge, du public cible de nos questionnements. 
 
Le numérique et moi : je t’aime, moi non plus 
L’exercice d’auto ethnographie permet aux étudiant·e·s de se remémorer un évènement crucial 
dans le développement de leur relation avec le numérique. Cet exercice valide aussi l’émotion 
présente dans cette relation. La reconnaissance de l’émotion est importante sur plusieurs 
niveaux. Cela permet aux étudiant·e·s de prendre de la distance par rapport à ce souvenir et de 
le vivre autrement. Cette activité nous permet aussi de présenter une méthodologie de recherche 
peu connue des étudiant·e·s et qui utilise les émotions comme données. Les autoethnographies 
sont partagées de manière anonyme. Les discussions de groupe démontrent à la fois la variété 
d’expériences, mais surtout l’émergence de situations et de sentiments similaires. Le groupe 
classe commence dès lors à forger une culture commune, ce qui est l’un de nos objectifs. Nous 
voulons également, avec cet exercice, montrer la charge émotionnelle incarnée par le 
numérique et donc faire le lien entre leurs expériences et celles de leurs futurs élèves. Il s’agit 
d’ailleurs ici d’une première mise en garde que nous soulignons régulièrement.  
Au-delà de l’émotion, cet exercice souligne le rôle du numérique dans la vie de nos étudiant.e.s. 
Souvent, les étudiant·e·s racontent leur “première fois.”  Par exemple, l’acquisition du premier 
téléphone, ou ordinateur, le premier compte sur un réseau social, les premières mauvaises 
expériences, etc. Avec leurs mots, ils et elles décrivent l’euphorie, le soulagement, 
l’émerveillement de ces premières fois, le plus souvent avec des mises en garde ou une 
reconnaissance des conseils, non voulus à l’époque, des adultes. Dans le cadre de leur 
formation, cet exercice les pousse à analyser un moment charnière dans leur relation avec le 
numérique, soulignant ainsi l’importance de ces moments pour leurs futurs élèves. Nous 
espérons, que cette analyse les aide à mieux comprendre l’intérêt du séminaire et de notre 
démarche pédagogique.  

250



Nous avons conduit une analyse à code ouverte des autoethnographies des deux séminaires 
(bachelor et master) qui ont eu lieu au semestre de printemps 2022. Le tableau ci-dessous 
synthétise les principaux thèmes qui en ressortent. 
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Tableau 1 : Thèmes principaux des autoethnographies et extraits illustratifs 
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E comme Enjeux 
Dans le cadre de la certification de ce module, nous avons donc demandé aux étudiant·e·s 
d’identifier un certain nombre d’enjeux sociétaux du numérique et de développer des ébauches 
d’activités d’apprentissages. Parmi les enjeux identifiés entre 2021 et 2023, certains 
préoccupent plus que d’autres particulièrement nos étudiant·e·s (voir figure 1). C’est le cas 
notamment de la « Collecte, le traitement et la gestion des donnés ». En effet, sur l’ensemble 
des enjeux détaillés par les étudiant·e·s (n=46), 24,,51% concernaient cette problématique. Le 
“numérique comme outil d’apprentissage, d’information, de communication” a également 
attiré les étudiant·e·s (16,67% des projets concernaient cette thématique.) Les autres 
thématiques qui ressortaient davantage concernaient « l’impact de l’Intelligence artificielle » 
(10,78%), « les dangers en ligne » (9,8% des enjeux développés se sont concentré·e·s sur cette 
tâche), la « dépendance face au numérique » (6,86%) ou encore les « inégalités générées par le 
numérique » (6,86%). 
 

 
Figure 1 - Répartition des choix thématiques pour les étudiant·e·s 

 
Parmi les autres enjeux identifiés par les étudiants, mais pas nécessairement développés, nous 
avons pu constater depuis 2022, un net regain des projets concernant l’Intelligence Artificielle 
(usages à des fins d’apprentissage mais aussi concernant l’exploitation et la gestion des données 
qui est faîte par ces outils), en lien avec l’actualité scientifique et surtout celle du milieu 
éducatif. D’autres enjeux mis en évidence par les étudiant·e·s concernent l’exposition des 
élèves aux outils numériques (cyberharcèlement, contrôle des enfants par les parents via des 
outils numériques, lutte contre l’ennui permanente, etc.), notamment au travers de leurs propres 
expériences d’enseignant·e·s. Nous constatons par ailleurs que cette exposition est source d’un 
fort développement des questionnements sur les enjeux sociétaux du numérique de nos 
étudiant·e·s. L’expérience professionnelle en classe permettrait ainsi de construire ces 
questionnements, d’où l’importance de faire le lien, en formation, pour donner du sens aux 
problématiques rencontrées en classe par les enseignant·e·s et les outiller sur ces différents 
enjeux. 
On constate donc que les choix effectués par les étudiant·e·s, différent entre le cursus master 
et bachelor (voir figures 2 et 3). Les étudiant.e.s en bachelor sont plus préoccupé·e·s par la 
fiabilité de l’information, tandis que les étudiant·e·s en master ont identifiés la collecte, 
traitement et gestion des données comme thématique la plus importante. Nous faisons plusieurs 
hypothèses pour expliquer ces différences. L’âge des élèves influencerait ainsi le choix des 
étudiant·e·s. Les élèves en secondaire I et II (équivalent du collège et lycée) de par leurs usages 
du numérique (messagerie, réseaux sociaux, achat en ligne, par exemple) sont confront·é·s aux 
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questions de données et de l’importance de traiter ces enjeux. Les élèves en primaire ont des 
usages différents et sont à un âge ou la distinction entre le vrai et le faux, l’image et la réalité, 
n’est pas encore bien établi. Il se peut que les autres modules, notamment ceux en éducation 
numérique, influencent aussi les choix de nos étudiant·e·s. Dans tous les cas, les enjeux les 
plus traités sont souvent liés aux problématiques sociétales actuelles. Ceci est particulièrement 
intéressant car ce sont des thématiques qui sont encore éloignées des problématiques des élèves, 
mais qui font écho à leurs enseignants, d’où la nécessité de faire du lien, pour les étudiants, 
avec leur environnement, leur quotidien, etc. 
 

 
Figure 2 - Répartition des choix de thématiques des étudiant·e·s pour l’enseignement au primaire 
 

 
Figure 3 - Répartition des choix de thématiques des étudiant·e·s pour l’enseignement au secondaire 

 
La transposition en classe 
Au-delà de la co-construction d’une culture commune des enjeux sociétaux du numérique 
parmi les participant·e·s du module, l’autre objectif principal de ce séminaire est 
d’accompagner les étudiant.·e·s dans la découverte d’un processus pour transformer, 
transposer, traduire ces enjeux en séquences d’apprentissages pour des élèves de tous niveaux 
scolaires. Les étudiant·e·s , lorsqu’ils et elles rentrent en fonction, vont être contraint·e·s de 
mettre en œuvre le plan d’étude romand (PER), et une difficulté repose donc sur le fait de 
passer de l’identification d’enjeux à la planification de séquences qui vont apporter les 
compétences et connaissances nécessaires pour faire de leurs élèves des citoyen·ne·s 
numériques avec une culture numérique commun, comme le suppose le plan d’étude romand 
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en éducation numérique. La dernière étape du séminaire consiste ainsi en une planification qui 
pourrait être mise en œuvre en classe et une argumentation du choix de l’enjeu choisi. En effet, 
les enjeux sociétaux ne peuvent pas être traités tel quel, mais doivent être déclinés en plusieurs 
parties pour que ces derniers soient abordables par des élèves. L’enjeu choisi doit aussi être 
adapté à l'âge des élèves. Nous relevons une continuité dans les enjeux traités par rapport à 
l’étape précédente. Les quatre thématiques phares sont la durabilité, les risques, dangers et 
données, l’identité numérique et les fake news. 
Si la plupart des étudiant·e·s ont rendu des planifications qui correspondaient à minima à nos 
attentes, certain·e·s ont eu plus de difficultés, quand d’autres se sont distingué·e·s par leur 
capacité de réflexion, leur créativité et leur aisance à transformer un enjeu en séquence 
d’apprentissage innovante. Très souvent, ces étudiant·e·s s’étaient démarqué·e·s par leur 
intérêt pour le sujet et leur participation active lors des discussions en classe, mais pas dans 
tous les cas. En effet, nous avons été surpris que certain·e·s étudiant·e·s, qui avaient beaucoup 
participé·e·s, et nous semblaient bien comprendre la démarche, n’ont pas pu répondre aux 
attentes de cette activité. Dans les cas au niveau master, la matière à enseigner a pris le dessus 
par rapport à l’interdisciplinarité proposer dans ce séminaire. Il semble y avoir eu un blocage 
au niveau de la mobilisation des deux plans d’études, le disciplinaire et le transversale. Trouver 
des entrées disciplinaires pour aborder les enjeux sociétaux du numérique nécessite une 
certaine distance vis-à-vis de la discipline. Cette difficulté n’est pas inédite dans les cours que 
notre UER propose. Et c’est l’un des grands défis d’un UER transversale dans une haute école 
pédagogique.  
Dans le cas des étudiant·e·s en bachelor primaire, deux problèmes principaux ont été relevés : 
les hors sujets et l'âge inapproprié des élèves. Certain·e·s étudiant·e·s ont choisi d’aborder des 
thématiques qui n’étaient que faiblement rattachés à des enjeux sociétaux. D’autres ont bien 
identifiés des enjeux, mais ceux-ci étaient en décalage par rapport au développement de 
l’enfant.  
Au vu des difficultés rencontrées par certain·e·s participant·e·s, notre dispositif de cours a été 
adapté pour mieux accompagner les étudiant·e·s dans cette transposition. Nous coconstruisons 
un exemple avec la classe. Et puis, il y a un temps de “brainstorming” en petit groupe. Nous 
proposons aussi une permanence lors d’une des sessions du séminaire pour approfondir de 
manière individuelle avec celles ou ceux qui en éprouveraient le besoin. Nous avons vu une 
nette amélioration suite à ces changements lors du module que nous avons mené au semestre 
d’automne 2022. 
 
Quel regard porté par les étudiant·e·s sur ce module ? 
Ce module a été évalué par les étudiant·e·s de secondaire pour en observer la pertinence et 
l’intérêt dans leur formation. Les résultats montrent que pour les 5 étudiants enquêtés, 100% 
d’entre eux répondent « OUI ou PLUTÔT OUI » lorsqu’on leur demande s’ils sont désormais 
« à même de faire preuve d’un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites 
des technologies comme soutien à l’enseignement et à l’apprentissage, ainsi qu’aux enjeux 
pour la société ». Ils pensent également tous que ce module a du « sens » et est « utile » pour 
leur pratique professionnelle. Leur intérêt pour le cours repose principalement sur le fait qu’ils 
y ont traité des « sujets d’actualité » et que les différentes activités proposées (autoethnographie, 
observation, visite d’un musée) en sont le point fort et les aide à faire sens. 
 
Conclusion  
 
Pour rappel, nous cherchions dans ce projet à répondre à la question suivante : « Comment 
préparer les élèves, futurs citoyens et citoyennes, à participer activement et de manière critique 
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dans la société de demain, si les futur·e·s enseignant·e·s peinent à faire sens de ce monde 
numérique et numérisé en transition continue ? » 
La recherche-action que nous avons proposée, et qui reposait sur la mise en place d’une 
nouvelle formation destinée à initier les enseignants aux enjeux sociétaux du numérique a 
connu un fort taux d’adhésion et d’intérêt de la part des participant·e·s. Par ailleurs, ce module 
nous a permis de constater que le numérique restait pour beaucoup une marque de crainte, voire 
de peur avec des enjeux principaux orientés vers le problématique de l’addiction, de la 
durabilité, du cyberharcèlement ou encore des fausses informations. Pourtant, lorsque l’on 
analyse les auto-ethnographies proposées par les étudiant·e·s, celles-ci sont principalement 
positives et empreintes d’anecdotes, de souvenirs familiaux, amicaux, etc. La difficulté pour 
les participant·e·s à faire sens repose donc selon nous dans cette contradiction. En effet, nous 
pensons que ce regard négatif, souvent porté par les faits divers, les médias de masse ou encore 
la politique, peut rendre complexe l’identification de ce qu’est un enjeu sociétal lié au 
numérique pour les enseignant·e·s et donc leur mise en place en classe. Aussi, le fait que le 
public participant, notamment les étudiant·e·s de bachelor primaire, soit proche en termes de 
génération de la population concernée par l’éducation aux enjeux sociétaux du numérique à 
l’école (leurs élèves), rend cette prise de recul particulièrement complexe car nécessitant un 
regard critique plus complexe car remettant en question ses propres pratiques et croyances. 
Difficile pour certains d’entre eux, tout juste sortis du gymnase, de saisir les enjeux propres à 
l’intimité et à l’extimité avec les réseaux sociaux, ou encore à l’économie de l’attention, par 
exemple, alors qu’ils sont de grands consommateurs du numérique. 
Pour aider ces professionnels de l’éducation, il faut les amener à critiquer le monde dans lequel 
ils vivent et les pousser à prendre de la distance par rapport à leur quotidien, et c’est comme 
évoqué précédemment, un défi majeur de l’éducation numérique aujourd’hui. 
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