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Les plus-values du numérique : synthèse 

Ce document a pour objectif de vous présenter la définition et la typologie des plus-values du 
numérique résultant d’une revue de la littérature et d’une étude sur les représentations d’étudiants 
du Master en Sciences de l’éducation et d’enseignants de terrain.  

Ce n’est donc pas une synthèse exhaustive de l’ensemble des démarches menées pour arriver à 
cette théorisation. Si vous souhaitez plus d’informations quant à la construction de la définition et 
de la typologie, un article (actuellement sous presse) peut vous être transmis sur demande.  

1) Définition 

Notre lecture du concept de plus-value du numérique se centre sur le traitement automatique de 
l’information numérique et les fonctionnalités des outils/services qui permettent de réaliser 
certaines tâches autrement. La construction de cette définition a pour objectif de soutenir la 
réflexion quant à la pertinence de l’intégration du numérique dans un contexte donné. 

La plus-value du numérique dans l’enseignement peut être définie comme l’intégration, dans des 
pratiques liées à l’enseignement ou à l’apprentissage, d’un outil numérique et plus spécifiquement 
d’une de ses fonctionnalités, cette fonctionnalité permettant de réaliser une tâche ou une activité 
qu’il n’était pas possible d’effectuer sans le numérique ou pas aussi efficacement, et cela ayant un 
intérêt pédagogique ou didactique potentiel dans un contexte donné. 

Le fait de préciser que la plus-value peut être identifiée à la fois dans des pratiques d’enseignement 
et d’apprentissage souligne l’existence de plus-values pour les enseignants (à la fois dans leurs 
tâches de préparation et d’enseignement) et pour les apprenants.  

Par intérêt pédagogique ou didactique, nous entendons : 
- une amélioration opérationnelle (par exemple : rendre les ressources plus facilement 

accessibles, faciliter la création de supports d’apprentissage) et/ou, 
- une amélioration quantitative des apprentissages (meilleurs résultats aux tests et évaluations) 

et/ou, 
- une amélioration qualitative des apprentissages (par exemple : promouvoir la réflexion sur 

l'apprentissage, un engagement plus profond , une compréhension plus riche). 

Par efficace, nous entendons la capacité d'obtenir le résultat souhaité ou attendu, d'atteindre 
l'objectif fixé. 

L’ajout de la notion de potentialité pour l’intérêt pédagogique ou didactique est basé sur 

l’importance du contexte. Comme le souligne Meyer (2010), le fait que l’outil numérique puisse 

amener de la valeur, et apporter une plus-value, va se faire par la manière dont il va être intégré 

dans les pratiques, et pas seulement grâce à ses qualités intrinsèques. En effet, même si un outil a 

une ou plusieurs fonctionnalités permettant des plus-values numériques, c’est la manière dont cet 

outil va être intégré aux pratiques d’enseignement qui va permettre ou non la plus-value effective. 

Le terme « potentiel » a donc été ajouté au sein de notre définition. 
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Un schéma présentant les éléments clés de cette définition a également été réalisé : 

 

Figure 1 : Schéma de la définition de la plus-value du numérique en enseignement 

2) Exemple de plus-value 

La plus-value est donc constituée de la description d’une fonctionnalité, de l’explication de la plus-
value du numérique dans une situation donnée et de l’intérêt pédagogique et/ou didactique 
potentiel que cela présente. 

 

 

Prenons l’exemple d’un logiciel de visualisation de la terre.  

La fonctionnalité identifiée est relative à la visualisation et plus particulièrement au fait de pouvoir 
zoomer et dézoomer sur certaines zones.  

La plus-value du numérique est le caractère illimité de cette fonctionnalité et sa rapidité 
d’exécution. En effet, il est possible de zoomer et dézoomer à volonté dans ce logiciel et de visualiser 
en temps réel le résultat de la demande (traitement des données). Si l’élève avait travaillé avec un 
atlas, avec des cartes papier, il lui aurait fallu disposer d’une quantité énorme de cartes pour pouvoir 
visualiser ces changements d’échelle.  

L’intérêt pédagogique est de permettre à l’élève de concrétiser une notion complexe et de la 
comprendre plus rapidement que s’il avait dû le faire avec une carte papier. 

La plus-value potentielle de cet exemple pourrait donc être formalisée de la sorte :  

Changements d’échelle « illimités » : ce logiciel de visualisation de la terre permet de zoomer et 
dézoomer autant de fois que souhaité par l’utilisateur. Sans le numérique, un nombre aussi 
important de changements d’échelle n’aurait pas été possible. L’apprenant va donc pouvoir 
visualiser la notion d’échelle et la concrétiser. Il va potentiellement acquérir ce concept de manière 
plus rapide qu’en utilisant un atlas. 
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Figure 2 : Composantes d'une plus-value du numérique dans l'enseignement 
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3) Typologie 

Sur base de cette définition, différents types de plus-values ont été identifiées dans la littérature 
ainsi que dans les représentations d’étudiants (Noben & Denis, 2020)  et d’enseignants (Noben & 
Denis, 2021). 

Dans un premier temps, il a été nécessaire d’identifier et de catégoriser les différents éléments 
présents dans les données recueillies.  

   

Figure 3 : Catégories de notions en lien avec les plus-values 

Nous avons donc distingué les types d’usages du numérique, les outils qui permettent la mise en 
place de ces usages, les fonctionnalités de ces outils qui permettent des plus-values du numérique, 
elles-mêmes ayant un intérêt pédagogique ou didactique potentiel. 

Les  fonctionnalités, plus-values et intérêts pédagogiques et didactiques ont également été 
catégorisés et représentés sous forme de schéma. 
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Figure 4 : Typologie des plus-values du numérique en enseignement 
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Cette partie est facultative 

Les types d’usages et types d’outils numériques identifiés, bien que périphériques à la notion clé de plus-value du numérique, ont été synthétisés et 
schématisés. Ils sont repris dans la figure ci-dessous.  

 

Figure 5 : Types d'usages pédagogiques du numérique
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