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Editorial 

 

Il y a tout juste neuf mois, le 23 mars 2022, le Réseau africain des chercheurs et enseignants-

chercheurs africains (RACESE) était créé. Dès les fonds baptismaux, il annonçait, parmi les 

premiers chantiers importants, la création d’une revue scientifique en vue de remplir deux des 

missions inscrites dans sa charte : éclairer les débats éducatifs par un regard scientifique au 

service d’une amélioration continue de l’éducation et de la formation et conduire un travail de 

réflexion régulier sur les orientations, les enjeux, les défis des Sciences de l’Éducation. Ce 

projet a bien entendu été adopté avec enthousiasme par tous les membres au regard du faible 

espace dont disposent les chercheurs et enseignants-chercheurs en Afrique pour la diffusion de 

leurs résultats de recherches. Mais en même temps, sa réalisation représentait une véritable 

gageure pour un réseau qui venait de naître, qui posait la question essentielle d’une institution 

d’hébergement et qui jusque-là ne dispose que de faibles ressources. Pour qui connaît le 

contexte actuel des établissements d’enseignement supérieur et de recherche des pays 

concernés, tant de bonnes idées sont restées sans lendemain du fait de la faible disponibilité des 

personnes trop engluées dans les contraintes quotidiennes et dans la gestion de l’urgence et de 

l’imprévu pour laisser épanouir leur ingéniosité, leur créativité. Le RACESE a tenu bon et la 

conception de sa revue, la Revue Africaine des Sciences de l’Education et de Formation 

(RASEF), a pris tout juste neuf mois.  

Les membres du RACESE éprouvent une fierté légitime et la partagent avec la communauté 

scientifique africaine et des autres continents. La RASEF, conformément à la charte du 

RACESE, est avant tout un espace de communications sur les problématiques qui touchent 

l’éducation et la formation en Afrique. Elle est tout aussi ouverte à la communauté scientifique 

internationale car, autant chaque pays a pâti du portait unique de l’éducation et de la formation 

qui lui a été imposé des siècles durant, autant confondre un système éducatif endogène à un 

système éducatif reclus sera gravement préjudiciable au continent. Le RACESE se met au cœur 

des préoccupations actuelles de l’éducation et de la formation qui, après près d’un siècle 

d’errances épistémiques et de tribulations, revient à petits pas sur les fondamentaux d’une 

éducation de développement et au développement : celle qui s’appuie sur un socle endogène 

solide, qui pose un regard critique sur les valeurs endogènes et les inscrit dans une véritable 

perspective progressiste. Ecoutons les voix des pères et de Cheick Anta Diop en l’occurrence : 

« La facilité avec laquelle nous renonçons, souvent, à notre culture ne s’explique que par notre 

ignorance de celle-ci, et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause 1», 

nous dit-il.  

Si les membres du RACESE se félicitent autant de la revue, c’est parce que leur réseau peut 

ainsi « participer à l’évolution des systèmes éducatifs actuels en proposant des solutions 

innovantes et en faisant progresser, grâce à la recherche, les façons de penser l’éducation et la 

formation ». La réalisation de cet élément de la charte du RACESE ne s’appuie seulement sur 

leurs productions scientifiques mais sur toutes celles publiées, pour leur portée et leur intérêt 

                                                           
1 Anta Diop Cheikh (1979). Nations nègres et culture : De l'antiquité nègre égyptienne aux 

problèmes culturels de l'Afrique Noire d'aujourd'hui.  Présence Africaine. 
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scientifiques avérés. Pour sa première parution, les contributions ont été si nombreuses que le 

premier numéro est publié en deux volumes ; pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. 

Les quarante-quatre articles publiés dans ces deux volumes ne représentent que la moitié des 

articles qui ont été reçus et instruits. 

La très grande majorité des articles concerne des recherches portant sur la didactique et la 

pédagogie et touchent tous les cycles d’enseignement : primaire, post-primaire secondaire et 

supérieur. Quelques contributions reviennent sur les leçons tirées des dispositions prises en 

éducation et notamment des situations didactiques élaborées pendant la crise aiguë de la Covid 

19. Toutes les disciplines scolaires classiques de la plupart des pays africains ont fait l’objet des 

études qui sont publiées dans ce premier numéro. Une mention particulière est à faire aux 

contributions portant sur l’éducation physique et sportive (EPS) pour leur intérêt et aussi parce 

que cette discipline est relativement émergente dans les recherches, particulièrement dans les 

pays d’Afrique de l’Ouest où elle ne dispose encore que peu de chercheurs, d’enseignants-

chercheurs, de laboratoires et d’écoles doctorales. Le second volet de textes en termes de 

nombre est relatif aux politiques éducatives et notamment celles relatives aux filles, à 

l’orientation des élèves et à l’inclusion éducative. Les technologies de l’information et de la 

communication en éducation sont étudiées à la fois comme composante des politiques 

éducatives et comme outils permettant de bonifier l’enseignement et l’apprentissage. 

Les articles publiés dans ces deux volumes sont d’un intérêt et d’une portée somme toute 

remarquables. Ils augurent d’une vivacité de la revue dont l’ensemble des équipes de réalisation 

est engagé à prendre toutes les dispositions pour être à la hauteur des attentes des chercheurs et 

des enseignants-chercheurs à travers une qualité scientifique plus renforcée à chaque numéro.  

Il ne suffit pas de dire que l’Afrique est un continent d’avenir - ou mieux de l’avenir - pour 

qu’elle le devienne. Ecoutons les voix des pères et de Joseph Ki-Zerbo en l’occurrence : 

« L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés »2. Le 

Réseau africain des chercheurs et enseignants-chercheurs africains (RACESE) et la Revue 

Africaine des Sciences de l’Education et de Formation (RASEF) se donnent pour projet de 

contribuer avec énergie à la construction de ce logiciel. 

 KYELEM Mathias, 

Directeur de Publication 

 

                                                           
2 Ki-Zerbo Joseph (2005). La mesure du droit à l'éducation : Tableau de bord de l'éducation pour tous au 

Burkina Faso. Editions KARTHALA 
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LE TEMPS DE L’APPRENANT PEUT-IL ETRE REPRESENTATIF DE SON 

ACTIVITE DANS UN DISPOSITIF D’APPRENTISSAGE A DISTANCE ? 

SIA Benjamin 

Résumé  

L’étude analyse la relation entre le temps d’engagement des apprenants dans la plateforme 

numérique de formation et leur assiduité, leur implication et leur participation au scénario 

d’apprentissage. Elle vise à mettre en évidence la qualité du temps d’engagements des 

apprenants dans la formation. L’analyse des traces d’activités de 124 apprenants inscrits dans 

une formation de certification révèlent d’une part que la quantité de temps allouée par les 

apprenants à leur présence dans le dispositif numérique de la formation est corrélée à leur 

assiduité, à leur implication et à leur participation au scénario d’apprentissage. D’autre part, en 

considérant le profil sociologique, il ressort que les apprenants les plus âgés passent moins de 

temps sur la plateforme que les jeunes. Le genre ne différencie pas non plus les apprenants de 

l’effectif au niveau du volume de temps de présence dans la plateforme de formation.  

Mots clés : formation à distance, tutorat, temps d’apprentissage, suivi apprenants FAD 

 

Summary 

The study analyzes the relationship between the time learners engage in the digital training 

platform and their attendance, their involvement and their participation in the learning scenario. 

It aims to analyze the quality of learner engagement time in training. To do this, as an approach, 

traces of activities of 124 learners registered in an online certification training were collected 

and analyzed. The results show on the one hand that the amount of time allocated by learners 

to their presence in the digital training device is correlated with their attendance, their 

involvement and their participation in the learning scenario. On the other hand, by considering 

the sociological profile, it appears that the older learners spend less time on the platform than 

the young and gender does not differentiate the learners of the sample in terms of the volume 

of time spent on the platform of training. 

Key words : distance learning, tutoring, learning time, FAD learner follow-up 

 

 

 

 

 

Introduction 
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La formation à distance (FAD) très présente dans le discours des acteurs de l’enseignement 

supérieur se repend de plus en plus en Afrique subsaharienne. Sur un échantillon de 329 

établissements subsahariens francophones enquêtés, une proportion de 47,1% (n=155) 

déclarent déployer au moins une offre de formation ou d’enseignement à distance (Henda, 2016, 

p.23)  .  

 La fermeture des établissements d’enseignement supérieur due à la covid19 a accru cet intérêt 

des universités pour ce type de dispositif de formation. La FAD s’est imposée comme une 

alternative pour la continuité des activités pédagogiques. À l’étape actuelle, les universités 

publiques du Burkina Faso orientent leurs actions vers un passage à l’échelle par l’introduction 

de dispositif de formation en ligne comme dispositif de formation à part entière. Pour réussir 

l’intégration de ces dispositifs et assurer leur efficacité, des actions en cohérence avec les 

attentes pédagogiques et managériales des acteurs doivent être mises en œuvre  (Lishou, 2008) 

et l’on doit entreprendre des recherche sur des thématiques en lien avec le contexte pour 

accompagner le processus (Dogbe-semanou, 2010 et Muhirwa, 2008).  

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente étude qui analyse le rapport au temps des 

apprenants dans un dispositif d’apprentissage en ligne en contexte subsaharien francophone en 

lien avec leur engagement dans les activités d’apprentissage en ligne à travers la question 

principale suivante : quelle est la nature du lien qui  pourrait exister entre la quantité du temps 

alloué par les apprenants à leur présence dans la plateforme de formation et leur participation 

aux activités d’apprentissage qui ont lieu dans cet espace ? L’objectif est de mettre en évidence 

la qualité du temps d’engagement de l’apprenant dans le dispositif numérique de formation. 

Pour ce faire, nous examinons la relation entre le temps d’engagement et l’assiduité de 

l’apprenant, son implication dans les activités d’apprentissage et sa participation au scénario 

d’apprentissage 

1. LE CADRE TEMPOREL DES APPRENANTS A DISTANCE 

En considérant la France comme repère, le temps comme variable d’étude en formation à 

distance remonte à 1998 où Perriault (1998) s’était interrogé sur le temps dans la construction 

du savoir à l’ère du multimédia interactif et d’Internet et Dieumegard et al. (2004, p.367) sur le 

retour d’expérience des apprenants sur la gestion de leurs temps d’apprentissage dans un 

dispositif de formation à distance. 

Pourtant, de la conquête de la distance géographique à l’origine de la FAD, la distance 

temporelle s’est progressivement imposée comme une des principales distances à prendre en 

compte dans l’ingénierie et la mise en œuvre des dispositifs FAD (Jacquinot-Delaunay, 1993 

& Jézégou, 2007).  La capacité d’adaptation aux contraintes de temps du public cible de la 

formation est considérée comme un critère de qualité de l’accès et d’ouverture selon Deschènes 

& Maltais (2006) ; Page (2014)  et  Jézégou (2010). En dépit de cette importance à accorder à 

la variable temps, elle est révélée comme facteur intervenant dans l’abandon  des apprenants en 

FAD (Dussarps (2014), comme cause du faible engagement dans les activités d’apprentissage 

et d’échec des travaux d’équipe (Muuroet.al, 2014). Alors, la variable temps joue un rôle 

déterminant dans la réussite d’un dispositif FAD. La plateforme de formation à distance 
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constitue l’espace principal de mise en relation des apprenants et des enseignants intervenant 

dans le dispositif FAD, de partage de ressources pédagogiques. Les temps d’intervention des 

apprenants dans cet espace numérique se situent à plusieurs niveaux.  

Du point temporel, le temps en formation à distance est constitué de trois empans 

illustrés par le schéma ci-dessous inspiré de la typologie du temps académique d’apprentissage 

à distance proposée par Romero (2010, p.41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier empan temporel est le temps institutionnel (TI) alloué par l’université à la mise en 

œuvre d’une formation. Ce temps est défini conformément aux textes réglementaires qui 

encadrent le fonctionnement des systèmes éducatifs. Ce temps officiel délimite le cadre 

temporel annuel dans lequel les activités académiques doivent être mises en œuvre et comporte 

la durée des cycles de formation, des filières et du volume horaire affecté à chaque module.  

Le deuxième empan temporel est celui du temps consacré par l’enseignant à la mise en œuvre 

des activités pédagogiques (TA) en classe dans une situation de formation présentielle. En 

formation à distance, cet empan de temps de présence synchrone et asynchrone dans le 

dispositif numérique de formation est réduit.  

Le dernier empan temporel est celui alloué par l’apprenant (TE) à la réalisation de ses activités 

d’apprentissage. Il correspond au temps d’implication de l’apprenant dans son apprentissage 

(Delhaxhe, 1997). En formation à distance, les apprenants assurent la gestion et la régulation 

de cet empan temporel en autonomie. Ce temps est réparti entre les activités d’apprentissage en 

dehors de la plateforme de formation (TEHP) et celles qui s’y déroulent ou temps d’engagement 

dans le dispositif techno-pédagogique de la formation (TEP). La présente étude examine le 

lien entre le temps d’engagement des apprenants dans la plateforme de formation (TEP) 

et leur participation aux activités d’apprentissage mises en œuvre dans cet espace.  Le 

TEP constitue alors la variable d’analyse au niveau temporel. C’est la corrélation entre 

ce temps et la participation des apprenants aux activités d’apprentissage qui sera 

analysée.   

TI 

TA 

TE 

TEHP TEP 

Légende 

TI : Temps Institutionnel 
TA : Temps Alloué par l’enseignant 
TE : Temps Engagé par l’apprenant 
TEHP : Temps Engagé Hors 
Plateforme  de formation 
TEP : Temps Engagé dans la 
Plateforme de formation 

Figure 1 : structuration du temps de mise en œuvre d’une formation à 

distance 
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2. PROBLEMATIQUE  

Les dispositifs de la troisième génération de la FOAD sur lesquels reposent les offres actuelles 

de FOAD se caractérisent par le recours aux outils d’interaction comme le chat, le forum, le 

wiki…(Guidon & Wallet, 2007). L’adoption de ces nouveaux dispositifs a permis d’adjoindre 

les approches constructivistes et socioconstructivistes à l’approche transmissive imposée par 

les médias comme la radio et la télévision qui caractérisaient 

la première et la deuxième génération de FOAD. Fenouillet & Dero (2006) évoquent le recours 

aux deux modes d’interaction (synchrone et asynchrone) pour une construction individuelle et 

collective de la connaissance. D’un rôle passif imposé par ces médias, l’apprenant devient un 

acteur actif grâce aux outils d’interaction disponibles dans les plateformes numériques de 

formation. Ils peuvent alors produire individuellement ou collectivement et partager des 

contenus, des ressources et interagir de manière synchrone ou asynchrone.  

Outre les interactions entre les acteurs du dispositif, ces outils permettent aussi à l’apprenant 

d’interagir avec les différents objets d’apprentissage qui structurent le programme de la 

formation (Deschênes et al., 1996). 

Dans ces nouveaux dispositifs numériques de formation à distance, les enseignants éprouvent 

des difficultés à trouver des indicateurs susceptibles de rendre compte de la participation des 

apprenants aux activités d’apprentissages. Selon Sassi & Laroussi (2012), les traces issues des 

plateformes numériques, qui devraient être les outils de suivi des apprenants sont difficiles à 

lire parce qu’elles s’étalent sur plusieurs pages et leur syntaxe n’est accessible qu’aux initiés.  

Pour Gebers & Arnaud (2004), ces traces nécessitent des traitements informatiques spécifiques.  

Les concepteurs d’application e-learning proposent des outils d’analyse automatique des 

interactions des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités d’apprentissage. Ces 

outils s’appuient sur les traces d’activités comme le nombre de messages émis, le nombre 

d’opérations ou de clics, la récurrence des mots clés. Des études mettent en évidences les limites 

de ces outils.  (Oumaira et al., 2010) relèvent des difficultés d’adaptation de ces outils aux 

différents environnements d’apprentissage. Les acteurs chargés du suivi éprouvent également 

des difficultés à les utiliser parce que nécessitant des compétences numériques avancées. En 

outre, selon Soller et al. (2005)  pour construire une représentation efficiente de la participation 

des apprenants, raisonner à partir des données brutes ne suffit pas.  

La question de la pertinence des indicateurs utilisés pour mesurer la participation des apprenants 

aux activités d’apprentissage mises en œuvre dans une plateforme de formation à distance est 

posée par Jaillet (2005, p.52). Selon cet auteur, ces indicateurs privilégient l’engagement 

quantitatif à celui qualitatif. Il propose alors le recours au triplet d’activités constitué de trois 

indicateurs : la disponibilité ou le temps, le nombre d’opérations ou l’implication et le nombre 

de connexions ou assiduité. La complexité de cette approche réside dans l’exploitation des 

traces ou logs informatiques qui nécessitent des compétences informatiques avancées. Ces 
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compétences ne sont pas acquises par la majorité des enseignants et responsables pédagogiques 

chargés du suivi des apprentissages des apprenants dans le dispositif numérique de formation. 

 Alors, pour la présente étude nous proposons d’analyser le lien entre le temps de présence des 

apprenants dans le dispositif numérique de formation et leur participation aux activités 

d’apprentissage dans cet espace. Le but de l’étude est de mettre en évidence la pertinence du 

temps alloué aux activités d’apprentissage de l’apprenant dans l’espace numérique de formation 

comme indicateur de mesure de son engagement dans la mise en œuvre des activités 

d’apprentissage dans un dispositif d’apprentissage en ligne.  

3. QUESTIONS DE RECHERCHE  

La présente étude examine la nature du lien entre le temps de présence des apprenants dans le 

dispositif numérique de formation et leur participation aux activités d’apprentissage mises en 

œuvre dans cet espace. La question principale induite interroge la qualité du temps de séjour 

des apprenants dans la plateforme de formation : le temps d’engagement de l’apprenant dans le 

dispositif technopédagogique (TEP) de formation peut-il rendre compte de sa participation aux 

activités d’apprentissage mises en œuvre dans cet espace ?  

Cette question principale conduit à quatre questions spécifiques qui sont :  

 Quelle est la nature du lien entre le temps d’engagement des apprenants dans la 

plateforme de formation et leurs assiduités aux cours ?  

 Quelle est la nature du lien entre le temps d’engagement des apprenants dans la 

plateforme de formation et leurs implications dans les activités du cours qui ont lieu 

dans la plateforme de formation ?   

 Quelle est la nature du lien entre le temps alloué par les apprenants à leurs activités dans 

la plateforme de formation et leur participation au scénario d’apprentissage du cours ?  

 Le temps engagé par les apprenants dans les activités pédagogiques qui ont lieu dans la 

plateforme de formation les différencie-t-il au niveau de leur âge et du genre ?  

4. LA THEORIE DE L’ACTIVITE COMME MODELE THEORIQUE D’ANALYSE 

La théorie de l’activité permet d’étudier l’activité du sujet humain agissant selon 

Beuchot et al. (2003). Cette théorie reconnait les activités d’apprentissage comme des activités 

humaines (Linard, 2000). Notre étude repose sur le modèle de Leontiev inspiré du modèle 

originel historico-culturelle développée par Vygotsky.  

Le modèle de l’activité de Leontiev (1976) peut se résumer dans le schéma ci-dessous :  

 

 

 
 Figure 1 : Structure de l’activité de Leontiev  

Activité  
(Motif, objectif) 

 

Action  
(But) 

 

Opérations : (Conditions de 

réalisation : savoir, mode 

opératoire et exécution) 
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Selon ce modèle, toute activité est structurée en trois niveaux hiérarchisés.   

- Le premier niveau correspond à l’activité qui est justifiée par un motif. Elle est 

constituée de l’ensemble des actions qui concourent à sa réalisation. 

- Le deuxième niveau correspond aux actions qui permettent d’atteindre les buts qui 

les déterminent et les orientent. La réalisation d’une activité dépend de 

l’accomplissement des actions.  Elles sont alors à la base de l’activité qui leur donne 

un sens.  

- Au troisième niveau sont situées les opérations exécutées par un individu ou un 

groupe d’individus. Elles sont liées aux conditions d’exécution et constituent selon 

Jaillet (2005, p.53) « les savoirs, leurs modes opératoires, leur exécution. » 

Rapportée à notre étude, l’inscription de l’apprenant dans le dispositif de formation a pour 

motif, la réussite de sa formation sur la e-réputation à travers la réalisation des différentes 

activités d’apprentissage. Dans cette perspective, l’apprenant accomplira un ensemble 

d’actions dans le but d’atteindre son objectif initial. Ces actions sont matérialisées dans la 

plateforme numérique de formation par les traces de présence de l’apprenant. Ces traces 

constituent  selon (Laflaquière, 2009 p.15) « un ensemble d’enregistrement de données dont 

l’existence est provoquée par des interactions utilisateurs dans le cadre de la réalisation de son 

activité instrumentée ». Dans le cadre d’un cours en ligne, ces traces d’activités de l’apprenant 

dans la plateforme de formation peuvent correspondre aux logs de connexion à la plateforme 

de cours, aux consultations ou aux téléchargements des supports mis à sa disposition, aux 

remises des travaux soumis, aux participations aux activités de rencontres synchrones et 

asynchrones.    

Nous considérons les traces d’interaction des apprenants de niveaux opérations et actions pour 

rentre compte de l’activité de l’apprenant dans la plateforme de formation en lien avec le 

temps affecté aux activités d’apprentissage dans cet espace. Pour (Bousbia & Labat, 2007, 

p.237) ces traces issues des interactions de l’apprenant avec son dispositif de formation 

peuvent rendre compte de son activité. 

5. METHODOLOGIE  

5.1. Population et échantillon  

La population cible est initialement constituée des étudiants de l’Institut Supérieur de 

technologie. Mais, la formation a été ouverte par un appel à candidature en ligne en précisant 

les prérequis nécessaires à la réussite des apprenants. A l’issue de l’appel à candidature, 191 

candidats ont été retenus. Aux termes du module de prise en main de la plateforme et dans la 

période de mise en œuvre de la première activité d’apprentissage 67 apprenants ont abandonné 

et l’échantillon a été réduit à 124.   

En tenant compte du genre, il est constitué majoritairement d’hommes (81,50% ; n=101/124). 

Les femmes représentent 18,5% (n= 23/124). En considérant le statut matrimonial, les 

célibataires représentent plus de la moitié de l’effectif (58,9% ; n=73/124) contre 41,1% qui 

vivemnt en couple (n=51/124). Selon le régime d’emploi 
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la majorité des apprenants inscrits (67,7% ; 84/124) a un emploi à temps plein ou partiel. 

L’âge moyen des participants est de 31 ans.  Nous présentons dans le tableau ci-dessous, une 

synthèse de la répartition des apprenants selon les variables sociologiques.  

Le tableau ci-dessous présente le profil sociologique des participants.  

Genre 

  Effectifs Pourcentage 

Homme 101 81,5% 

Femme 23 18,5% 

Total   124 100% 

Statut matrimonial 

En couple 51 41,1% 

Célibataire 73 58,9% 

Total  124 100% 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon selon le genre et le statut matrimonial 

5.2. Dispositif expérimental  

Pour la présente étude, les données analysées ont été recueillies à partir d’une observation 

d’apprenants inscrits dans un dispositif de FAD supporté par les technologies de l’information 

et de la communication et privilégiant les approches collaboratives d’apprentissage en ligne. Il 

s’agit d’un certificat en e-réputation mis en ligne à l’Institut Supérieur de Technologie au 

Burkina Faso. D’une durée de dix semaines, cette formation comprend six (06) activités 

d’apprentissage en ligne dont cinq (05) alternent des phases individuelles et des phases 

collectives. Un examen de certification est aussi organisé en fin de parcours. 

 Pour le tutorat, deux approches ont été mises en œuvre. L’approche réactive portant sur 

l’aide méthodologique et organisationnel et celle proactive pour le lancement et le bilan des 

activités d’apprentissage, l’interpellation des apprenants inactifs.  

5.3. Données, méthode et outils de collecte  

L’étude examine la relation entre le temps de présence de l’apprenant dans le dispositif 

numérique de formation et sa participation aux activités d’apprentissage mises en œuvre dans 

cet espace. Pour ce faire, deux catégories de données ont été collectées les données relatives au 

profil sociologique des participants et leurs traces d’activité dans la plateforme numérique. Pour 

chaque catégorie de données nous précisons la méthode de collecte et les outils utilisés.   

5.3.1. Les données relatives au profil sociologique 

Ces données ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire avant le début de la mise en 

œuvre de la formation e-réputation. Ce questionnaire comportait les variables genre, l’âge et le 

statut matrimonial.  
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5.3.2 Les traces d’activités des participants dans la plateforme numérique de 

formation  

Les traces de présence des apprenants dans l’espace numérique de formation correspondent 

aux enregistrements des interactions qu’ils y ont réalisées. Ces traces constituent une preuve de 

leurs activités dans la plateforme de formation selon Bousbia & Labat (2007, p.237). Pour notre 

étude, trois types de traces ont été collectés : les logs informatiques, les messages issus des 

interactions des apprenants dans les espaces de mise en œuvre des activités d’apprentissage 

dans la plateforme de formation et les consultations des messages, des ressources pédagogiques 

et des consignes d’activités.  

- Pour les logs informatiques, une grille de codage a été utilisée pour extraire les 

données d’assiduité (nombre de connexions au cours), d’implication (nombre 

d’opérations) et la quantité de temps d’engagement dans la plateforme numérique 

(TEP).  

Variables Codes 

Assiduité au cours AssiC 

Implication dans le cours ImplC 

Tableau 1 : grille de codage des logs informatiques 

- Concernant les messages, le nombre de messages émis par chaque apprenant a été 

récupéré directement à partir du menu rapport de participation de la plateforme 

Moodle utilisée pour la mise en œuvre de la formation e-réputation. Cette démarche 

a aussi été utilisée pour le nombre de consultation des messages des forums, des 

échanges synchrones, des ressources et des consignes d’activités accessibles dans 

l’interface de la plateforme en utilisant le menu rapport de participation.   

5.4. Description des variables et méthode d’analyse des données 

5.4.1. Description des variables 

Nous vérifions si le temps de présence des apprenants dans la plateforme de formation 

est représentatif de son activité en ce lieu. Pour vérifier ce lien, nous croisons la variable temps 

d’engagement de l’apprenant dans la plateforme de formation (TEP) et les variables assiduité, 

implication et participation au scénario d’apprentissage.  

Le TEP correspond à la quantité de temps alloué par l’apprenant à sa présence dans la 

plateforme de formation  

La variable assiduité correspond au nombre de connexions au cours et l’implication au 

nombre d’opérations réalisées dans la plateforme numérique de formation.  

La participation au scénario d’apprentissage est mesurée à partir du nombre de message 

émis dans les forums et dans les salons de rencontre synchrone, au nombre de caractères de ces 

messages, de consultation des messages, des ressources et des consignes d’activités.   

Les variables assiduité, implication et celles du scénario d’apprentissage et leurs 

indicateurs sont issus des travaux de Jaillet sur le triplet d’activités (Jaillet, 2005).  
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5.4.2. Méthode d’analyse des données 

Le codage des logs informatiques a été réalisé à l’aide du logiciel Excel à partir du fichier log 

de l’historique du cours exporté de la plateforme de mise en œuvre de la formation. L’analyse 

des données a été réalisée à l’aide du logiciel d’analyse statistique SPSS. 

 La vérification de la relation entre le temps de présence des apprenants dans le dispositif 

numérique de formation et leur participation aux activités d’apprentissage dans cet espace a été 

faite à l’aide de tests de corrélation pour les variables assiduité, implication et participation au 

scénario d’apprentissage. Pour vérifier les différences au niveau des variables sociologiques 

genre, statut matrimonial et régime d’emploi des tests non paramétriques de moyenne ont été 

utilisés.  

6. Résultats et discussion 

6.1. Résultats 

L’étude vise à mettre en évidence la nature du lien entre le temps de présence de l’apprenant 

dans le dispositif numérique de formation et sa participation dans les activités d’apprentissage 

mise en œuvre dans cet espace.  Il s’agit de vérifier si le TEP est représentatif de la participation 

de l’apprenant aux activités d’enseignement apprentissage mise en œuvre dans la plateforme 

numérique de formation. Dans notre approche, nous considérons les variables assiduité, 

implication et participation au scenario général d’apprentissage. Le scénario d’apprentissage 

est constitué d’un panel d’actions qui comprend le nombre total de messages émis, le nombre 

de caractères issus de ces messages, la consultation des consignes d’activité, des ressources, 

des forums d’activité de la formation.   

6.1.1. Analyse de la relation entre le temps d’engagement des apprenants dans 

la plateforme numérique de formation (TEP) et leur assiduité au cours.  

Pour vérifier le lien entre le TEP et l’assiduité des apprenants dans la plateforme de 

formation, nous posons l’hypothèse d’absence de corrélation entre la TEP de chaque apprenant 

et les variables assiduité. La vérification de cette hypothèse par le test de corrélation non 

paramétrique Rho de Spearman présente les résultats dans le tableau 3 ci-dessous.  

Corrélations 

 Temps_P NB_CON_COURS 

Rho de Spearman @26.Temps_P Coefficient de 

corrélation 
1,000 ,835** 

Sig. (bilatéral) . ,000 

N 124 124 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

Tableau 3 : Résultats test de corrélation entre le TEP et l’assiduité de l’apprenant au cours  
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Au regard des valeurs de P (P=0 ; P<0.05), il ressort une corrélation forte (r>50) entre le 

temps d’engagement des apprenants dans la plateforme de formation et leur assiduité au cours 

(r=0,83) en termes de nombre de fois de connexions au cours dans la plateforme de formation 

en ligne. Ce résultat est aussi confirmé par le graphique de nuage de points où nous observons 

clairement une dispersion des points dans le sens de la droite de régression en diagonale dans 

la figure de nuages de points ci-dessous.  

 

Figure 2 : Nuage de points de la corrélation entre le TEP et l’assiduité des apprenants pour 

les activités d’apprentissage mises en œuvre dans la plateforme de formation  

Ce résultat signifie que les apprenants qui passent plus de temps dans la plateforme de cours 

sont ceux qui se connectent fréquemment au cours. Plus précisément, les plus assidus au cours, 

sont ceux qui allouent plus de temps à leur présence dans l’espace numérique de la formation.   

6.1.2. Analyse de la relation entre le temps d’engagement de l’apprenant dans 

la plateforme numérique de formation (TEP) et son implication dans les 

activités d’enseignement apprentissage. 

Pour vérifier le lien entre le TEP et l’implication des apprenants dans la plateforme de 

formation, nous posons l’hypothèse d’absence de corrélation entre la TEP de chaque apprenant 

et la variable implication dans les activités de la formation qui ont lieu dans la plateforme. La 

vérification de cette hypothèse par le test de corrélation non paramétrique Rho de Spearman 

ressort le résultat présenté dans le tableau 4 ci-dessous.  

Corrélations 

 Temps_P NB_OPERA 

 

Rho de Spearman @26.Temps_P Coefficient de corrélation 1,000 ,911** 

Sig. (bilatéral) . ,000 

N 124 124 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

Tableau 4 : Résultats test de corrélation entre le TEP et l’implication de l’apprenant dans le 

cours 
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Au regard de la valeur de P (P=0 ; P<0.05), il ressort une corrélation forte (r>50) entre le 

temps d’engagement des apprenants dans la plateforme de formation et leur implication 

(r=0,91) dans les activités qui ont lieu dans la plateforme formation en termes d’opérations 

réalisées.  

Ce résultat est confirmé par le graphique de nuage de points où nous lisons une 

agglomération des points dans le sens de la droite de régression en diagonale.  

 

Figure 3 : Nuage de points de la corrélation entre le TEP et l’assiduité des apprenants pour 

les activités d’apprentissage mises en œuvre dans la plateforme de formation  

Cette corrélation significative et positive entre le TEP et l’implication des apprenants en termes 

d’opérations réalisées dans la plateforme de formation atteste que plus les apprenants passent 

du temps dans la plateforme de formation, davantage ils s’impliquent dans les activités 

d’apprentissage mises en œuvre dans cet espace. 

6.1.3. Analyse de la relation entre le temps d’engagement de l’apprenant dans 

la plateforme numérique de formation (TEP) et sa participation au 

scénario d’apprentissage. 

Pour vérifier la relation entre le TEP et la participation aux scénarios d’apprentissage, nous 

avons utilisé le panel d’indicateurs défini par Jaillet (2005, p.54). Ce panel est constitué du 

nombre de messages, du nombre de caractères issus de ces messages, du nombre de consultation 

des ressources et des consignes des activités d’apprentissage en ligne, de la fréquence de 

connexions aux différents espaces de communication asynchrones et synchrones du cours.  

Nous posons l’hypothèse statistique nulle que la quantité de temps allouée par les apprenants à 

leur présence dans la plateforme de mise en œuvre de la formation n’est pas corrélée au nombre 

de messages émis, au nombre de caractères de ces messages, à la fréquence de consultation des 

ressources du cours, des consignes d’activités et de consultation des espaces de chat et de forum. 

Le test de corrélation non paramétrique Rho de Spearman réalisé pour vérifier cette hypothèse 

révèle les résultats présentés dans le tableau 5 ci-dessous. 
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Corrélations 

 Temps_P 

NBT_ 

messages 

NBT_ 

CARACT 

NBT_CSLT 

Ressources 

NBT_CSLT 

consignes 

NBTCon_ 

forum 

Rho de 

Spearman 

Temps_P Coefficient 

de 

corrélation 

1,000 ,783** ,695** ,536** ,718** ,824** 

Sig. 

(bilatéral) 
. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 124 124 124 124 124 124 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

Tableau 5 : Résultats du test de corrélation entre le TEP de l’apprenant et la participation au 

scénario d’apprentissage de la formation  

Il ressort que la valeur de P (P=0) est inférieure à 0,05 pour toutes les cinq variables de 

participation au scénario d’apprentissage. Au regard des coefficients de corrélation élevés 

(r>50) pour la quantité de messages émis par les apprenants (r=0,78); le  nombre de caractères 

(r=0,69) ; pour la consultation des ressources dans la plateforme de formation (r=0,53), des 

consignes des activités d’apprentissage (r=0,71) et de la consultation des  forums(r=0,82), nous 

concluons à une corrélation forte entre la Temps alloué par les apprenants à leurs activités dans 

la plateforme de formation et leur participation au scénario d’apprentissage de la formation. 

Alors, nous pouvons retenir que les apprenants qui passent plus de temps dans la plateforme de 

formation sont ceux qui postent plus de messages qui contiennent plus de caractères, lisent le 

plus les consignes des activités d’apprentissage, consultent les ressources et les forums du cours 

le plus.  A l’issue de l’analyse de la relation entre le temps de présence des apprenants dans la 

plateforme numérique de formation et leur participation aux activités d’enseignement 

apprentissage mises en œuvre en ce lieu est un temps d’engament qualitatif. Les apprenants qui 

allouent plus de temps à leur présence dans la plateforme techno-pédagogique de la formation 

sont les plus assidus au cours en ligne et les plus actifs en termes d’implication dans les activités 

du cours, de fréquence de consultation des forums, des chats, des ressources pédagogiques 

mises à leur disposition. Ils participent davantage aux échanges en émettant plus de messages 

dans les espaces d’échanges synchrone et asynchrone. Alors, les moments de séjour des 

apprenants dans l’espace numérique de formation, seraient des temps qualitatifs, d’assiduité et 

d’implication dans les activités pédagogiques mises en œuvre dans la plateforme numérique de 

formation.    

6.1.4. Analyse de la relation entre le temps d’engagement des apprenants dans 

la plateforme de formation et leur profil sociologique.  

Le genre, l’âge et le statut matrimonial ont été retenus comme variables du profil sociologique 

des apprenants. En considérant le genre, rappelons que l’effectif est constitué de 101 hommes 

et de 23 femmes. En moyenne la durée du temps de présence des hommes (2h 59 minutes) dans 

le dispositif numérique de formation est supérieure à celle des femmes (2h 24 minutes). Mais 

cette tendance semble infirmée par le résultat du test de comparaison du TEP des apprenants 

selon le genre présenté dans le tableau 6 ci-dessous.   
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Tests statistiquesa 

 @26.Temps_P 

U de Mann-Whitney 1080,500 

W de Wilcoxon 1356,500 

Z -,521 

Sig. asymptotique (bilatérale) ,603 

a. Variable de regroupement : @5.Genre 

Tableau 6 2 : Résultat du test de comparaison du TEP selon le genre (Wilcoxon/U de Mann-

Whitney) 

Il ressort une absence de différence entre les femmes et les hommes de l’échantillon de 

l’étude au niveau du TEP (p=0.60 ; P>0.05). La durée totale du temps d’engagement des 

apprenants est indépendante du genre.  

 L’âge est la deuxième variable du profil sociologique des apprenants. Les participants à 

l’étude ont un âge moyen de 31 ans.  

Nous posons l’hypothèse d’absence de corrélation entre l’âge et la durée totale de connexion 

des apprenants dans la plateforme de formation.  Les résultats du test non paramétrique Rho de 

Spearman utilisé pour vérifier cette corrélation révèlent un lien entre le TEP des apprenants et 

leur âge (P=0.04 ; P<0.05).   

Rho de Spearman @5.age @26.Temps_P 

@

5

.

a

g

e 

Coefficient de corrélation 1,000 -,177* 

Sig. (bilatéral) . ,049 

N 124 124 

Tableau 7 : Résultat test de corrélation entre l’âge et la quantité de temps allouée aux 

activités de la formation qui ont lieu dans la plateforme de formation 

Le coefficient de corrélation (r= -17,70 ; 10<r<30) atteste une corrélation négative de taille 

moyenne. Ce qui signifie que plus les apprenants sont âgés, moins ils allouent du temps à leur 

présence dans l’espace numérique de formation.  

Mais la catégorie d’âge des plus de 37 ans se distinguent par le volume de temps qu’ils 

accordent aux activités d’apprentissage dans la plateforme de formation comme indiqué dans 

les résultats du test de comparaison ci-dessous (P=0,03 ; P<0,05).  



SIA Benjamin                                                                                                                          Décembre 2022, N°1, Vol 2                                                                                                                   

 

235 

 

Tests statistiquesa 

 @26.Temps_P 

U de Mann-Whitney 766,000 

W de Wilcoxon 997,000 

Z -2,102 

Sig. Asymptotique (bilatérale) ,036 

a. Variable de regroupement : Catégorie d’âge 

Tableau 8 : Résultat du test de comparaison du TEP selon la catégorie d’âge. 

Ce résultat montre en premier lieu que plus les apprenants sont âgés, moins ils affectent du 

temps aux activités d’apprentissage mise en œuvre dans l’espace numérique de formation. Les 

plus de 37 ans se distinguent des plus jeunes par leur temps de présence dans cet espace. Les 

apprenants les plus âgés semblent exploiter efficacement leur temps de présence dans l’espace 

numérique de formation au regard de la corrélation significative de tendance négative entre 

d’une part l’âge et le nombre d’opérations effectuées (P=0,02 ; r= -19) et le nombre de 

connexion (P=0,05 ; r= -17) au cours. Et d’autre part, les résultats révèlent une corrélation 

positive entre l’âge et le nombre de messages émis par les apprenants dans la plateforme de 

formation (P=0,05 ; r=18).  

Concernant le statut matrimonial, il est constitué des modalités en couple et célibataire.  

En considérant l’effectif des participants à l’étude, les célibataires (73) sont plus nombreux que 

les mariés (51).  

Nous posons l’hypothèse statistique nulle que les apprenants célibataires et mariés ne se 

distinguent pas au niveau du volume de leur temps d’engagement dans la plateforme de 

formation. Selon la moyenne, les apprenants célibataires ont un temps total de présence dans la 

plateforme de formation (3h 8 minutes) supérieur à celui des mariés (2h 30 minutes).  

Mais, le résultat définitif du test statistique présenté dans le tableau ci-dessous semble 

infirmer cette tendance au regard des valeurs de P (P= 089 ; P>0,05) qui est supérieure à 0,05.  

Tests statistiquesa 

 @26.Temps_P 

U de Mann-Whitney 1526,500 

W de Wilcoxon 2852,500 

Z -1,701 

Sig. asymptotique (bilatérale) ,089 

a. Variable de regroupement : @7.statut_matrimonial 

Tableau 93 : Résultat du test de comparaison du TEP (Wilcoxon/U de Mann-Whitney) 

Le statut matrimonial des apprenants ne semble pas les différencier au niveau du temps 

d’engagement des apprenants dans la plateforme de formation. En conclusion, les résultats de 

l’analyse montrent que les apprenants qui ont déclaré vivre en couple ne se distinguent pas au 

niveau du temps global individuel de présence dans la plateforme de formation.  
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L’analyse de relation entre le profil sociologique des apprenants et leur rapport au temps 

dans le dispositif numérique de formation vise à mettre en évidence la nature du lien entre le 

temps d’engagement dans la plateforme numérique de la formation et leur profil sociologique.   

Les résultats montrent que le genre et le statut matrimonial des apprenants de l’échantillon 

d’étude ne les différencient pas au niveau de leur TEP. Par contre pour l’âge, la durée du temps 

de présence des apprenants dans la plateforme de formation des apprenants évolue en fonction 

de leur âge. Plus ces apprenants sont âgés, moins ils consacrent du temps à leur séjour dans 

l’espace numérique de formation. En prenant en compte les catégories d’âge, les plus âgés (plus 

de 37 ans) se différencient des jeunes.  

6.2. Discussion 

Dans cette section, nous confrontons les résultats de notre étude avec ceux des études 

antérieures et nous dégageons quelques perspectives de continuité.  

En premier lieu, les résultats de l’étude attestent une association forte entre le temps de 

présence des apprenants dans le dispositif numérique de formation et leur assiduité au cours 

dans la plateforme de formation, leur implication dans les activités pédagogiques et leur 

participation au scénario d’apprentissage des activités mise en œuvre dans le dispositif 

numérique de formation.    

 Ces résultats nous rapprochent de l’étude de Romero & Barberà (2011) qui ont mis en 

évidence une association positive entre la quantité  du temps hebdomadaire engagée dans les 

activités d’apprentissage et la performance individuelle des apprenants en formation à distance.  

A la différence de considérer les notes comme variable de mesure de la performance des 

apprenants, dans la présente étude, nous avons utilisé un panel de variable en lien avec 

l’engagement des apprenants dans les activités d’apprentissage mises en œuvre dans la 

plateforme de formation pour prendre en compte la dimension collaborative de certaines 

activités d’apprentissage.  Les interactions entre les membres des équipes sont déterminantes 

pour la réussite des activités d’apprentissage collaboratif.  

 Ces résultats concordent aussi avec ceux de Jaillet (2005) relatifs à la recherche 

d’indicateurs de mesure de la participation des apprenants aux activités d’apprentissage 

collaboratif. La quantité de temps allouée par l’apprenant à leur présence dans la plateforme de 

formation semble être un indicateur pertinent pour mesurer la participation des apprenants aux 

activités d’apprentissage mises en œuvre dans le dispositif numérique de la formation. A 

l’opposé des résultats de cet auteur qui indiquent une association de plusieurs variables en 

positionnant les apprenants d’une même équipe, les uns par rapport aux autres, la présente étude 

montre que le TEP seul peut servir de variable de suivi de la participation des apprenants aux 

activités d’apprentissage mises en œuvre dans la plateforme de formation.  

Mais, ce résultat pourrait être influencé par les facteurs contextuels comme les 

difficultés d’accès à internet et la disponibilité discontinue de l’électricité. Dans un tel 

contexte, les apprenants auront tendance à rationaliser leur temps de présence dans le 

dispositif numérique de formation de telle sorte à privilégier les actions les plus importants 

dans la plateforme de formation. 
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En deuxième lieu, nous avons examiné le lien entre le temps de présence de l’apprenant 

dans le dispositif numérique de formation et les variables genre et âge qui relèvent du profil 

sociologique des participants à l’étude.  

Pour la variable âge, les résultats montrent d’une part que plus les apprenants sont âgés, 

moins ils allouent du temps à leur présence dans la plateforme de formation en ligne. Les plus 

de 37 ans rationalisent mieux leur temps de présence en ce lieu en allouant moins de temps mais 

en réalisant plus d’opérations dans la plateforme.  Dunlosky & Connor (1997) aboutit au même 

résultat en révélant dans son étude que les étudiants qui ont un âge moyen de 21 ans allouent 

plus de temps à leurs activités d’apprentissages que ceux qui ont un âge moyen de 69 ans. Quant 

au plus de 37 ans Karsenti & Collin (2010) ressortent que les apprenants de cette catégorie 

d’âge des formations à distance mises en œuvre par l’Agence Universitaire de la Francophonie 

jugent les temps alloués aux activités d’apprentissage de leurs formation insuffisants par rapport 

au volume de travail que ces activités exigent.   

Concernant la variable genre, les résultats de l’étude montrent que les hommes et les femmes 

ne se différencient au niveau de la quantité de temps allouée au niveau du temps alloué à leur 

présence dans la plateforme de formation. Au regard du contexte de l’étude où les femmes 

sont confrontées à des charges supplémentaires comme les travaux ménagers, ce résultat 

suscite des interrogations. En effet, selon les résultats des travaux de  Romero & Barberà 

(2013), les charges familiales ont une incidence sur le volume et la qualité des temps de 

disponibilité des apprenants pour les études. Plusieurs pistes dégagées de la littérature qui 

pourraient expliquer cette absence de différence de temps allouée entre les hommes et les 

femmes de notre échantillon sont le degré de motivation. Les femmes seraient plus 

déterminées Glikman (2002, p.67) et plus engagées pour leur développement personnel et la 

réussite de leurs parcours professionnels que les hommes (Karsenti & Collin, 2010 p.78). Cela 

pourrait aussi s’expliquer par la perception positive que les femmes ont de la formation à 

distance 

(González-gómez et al., 2012; p.287) considérée comme une opportunité réelle pour 

l’accès à la formation.  

Conclusion 

L’objectif visé à travers cette étude est l’analyse du rapport au temps des apprenants 

dans le dispositif techno pédagogique de formation aux fins de mettre en évidence la nature de 

la relation entre quantité de temps allouée par les apprenants à leur présence dans la plateforme 

numérique de formation et leur participation aux activités d’apprentissage qui y sont mises en 

œuvre.  Cette évaluation de la qualité du temps d’engagement des apprenants a pris en compte 

les variables assiduité, implication et scénario d’apprentissage en s’appuyant sur la théorie 

d’activité comme modèle théorique d’analyse.    

Nonobstant les limites d’ordre méthodologique liées à la durée de mise en œuvre en 

œuvre du module, l’étude a abouti aux résultats. Il ressort en premier lieu que le temps 

d’engagement des apprenants dans le dispositif techno pédagogique de FAD est un temps actif 
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où ils réalisent différentes opérations relevant du scenario général d’apprentissage, du scenario 

d’interaction asynchrone et de participation à la production collective de la connaissance. En 

outre, l’âge apparaît comme une variable qui a lien avec le temps alloué aux activités 

d’apprentissage qui ont lieu dans la plateforme de formation. Par contre, le genre ne différencie 

pas les participants au niveau du volume de temps alloué à leur présence dans la plateforme de 

formation. Nous pouvons conclure que le temps de présence des apprenants dans la plateforme 

numérique de formation peut être considéré comme une variable de suivi des apprenants dans 

un dispositif d’apprentissage en ligne.  

En plus, le genre et l’âge constituent des variables à considérer dans la constitution des 

équipes de travail collaboratif pour faciliter la gestion des temps de disponibilité pour le travail 

d’équipe.  En termes de perspective, l’absence de différence entre les hommes et les femmes 

au niveau du temps alloué dans la plateforme et les pistes d’explication possibles ressortant de 

la littérature orientent vers une étude sur l’effet de l’engagement et la motivation sur le rapport 

au temps des apprenants dans un dispositif d’apprentissage en ligne.  Une seconde piste est de 

considérer un dispositif d’apprentissage prenant en compte un programme complet de 

formation sur une durée plus longue pour renforcer les résultats obtenus.  
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