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Contexte institutionnel 
(Fédération Wallonie-Bruxelles)

■ Éducation aux médias comme matière transversale

dans l’enseignement belge francophone (Décret 

« Missions » du 24 juillet 1997; Code de 

l’enseignement 2019)

■ Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias 

(Décret du 5 juin 2008) > matrice de compétences 

(CSEM [2013] 2016) inspirée des travaux de 

(Fastrez 2012, Jacques et Fastrez 2018)



Contexte institutionnel 
(Fédération Wallonie-
Bruxelles)

■ Pacte pour un enseignement d’Excellence, 

refonte des référentiels du tronc commun => 

identification des compétences en EAM dans 

chacun de ces référentiels (CSEM 2022)

■ Stratégie numérique pour l’éducation dans le 

cadre du Pacte => création d’E-classe (2019)

■ Plan Éducation aux médias de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (FW-B 2022)

■ Comment les ressources pour l’éducation aux 

médias sont-elles éditorialisées sur E-classe?





E-classe comme dispositif info-
communicationnel

■ Éditorialisation comme « valorisation du corpus par la sélection de textes, par la 

mise en œuvre de collections, par l'établissement d'index thématiques, par la mise 

en place régulière de focus éditoriaux en fonction du type de public » (Mounier et 

Dacos 2010, 63). 

■ Elle est fonction d’« une mise en forme de l’autorité informationnelle qui se 

compose des autorités énonciatives, épistémiques et du support-média. » (Broudoux

2022, 11) 

■ Espace de travail éditorialisant les ressources selon des logiques documentaires 

spécifiques (Cotte 2007) entérinant des représentations de la pratique enseignante 

ainsi que de l’éducation aux médias comme matière intervenant dans le cursus 

scolaire



E-classe comme dispositif info-
communicationnel

■ « Un dispositif info-communicationnel nous paraît ainsi devoir être abordé comme un 
ensemble de liens sociaux unissant le producteur d’information, celui qui permet sa 
circulation grâce à des machines et à des tuyaux, celui qui intervient pour faciliter la 
diffusion et celui qui s’approprie l’information. » (Couzinet 2011)

■ « Si la médiation documentaire peut être considérée comme une médiation des savoirs, elle 
met en jeu prioritairement de l’information dans des processus de construction de 
connaissances et ce, grâce à des dispositifs sociaux, techniques et humains. Autrement dit, 
réfléchir à la médiation documentaire c’est aussi réfléchir à la place de l’information dans 
son rapport à la connaissance individuelle et aux savoirs historiquement et socialement 
constitués. » (Gardiès et Fabre 2017, §4)



E-classe comme dispositif info-
communicationnel

■ Autodésignation d’E-classe comme plateforme, dans les discours d’escorte: « dispositif 
numérique accessible par Internet et mis en place afin de produire un service 
d’intermédiation entre, d’une part, des acteurs qui proposent un bien ou un service et, 
d’autre part, des acteurs qui demandent à en bénéficier. Par métonymie, le terme désigne 
également les acteurs industriels qui mettent en place ce type de dispositif. » (Bullich 2018, 
paragr. 7)

■ Plateformisation de l’éducation comme rencontre des process d’industrialisation et de 
marchandisation (Ibid.), modèles culturels adoptés par les plateformes éducatives (Carton 
et Tréhondart 2020)

■ Dans son état actuel, E-classe s’apparente plutôt à un portail soit « un type de site qui se 
donne pour rôle de servir de point d'entrée à la navigation et tout à la fois de “servir” 
l'information, en se définissant, de manière plus ou moins spécialisée, d'après les centres 
d'intérêt supposés de son lectorat » (Candel 2005, 20)







Ressources, supports et outils 
didactiques

■ Dans l’acception courante: ressources comme ensemble de documents que

l’enseignant mobilise pour concevoir son cours

■ Rôle dans les pratiques de formation et d’autoformation des enseignants (Reverdy

2014, 7)

■ Fonction d’«intermédiaire, d’interface entre communauté scientifique et

pédagogique», permet la médiation des savoirs (Bosler 2023, §3)

■ Ressource comme «entité matérielle ou numérique qui est actualisée par la pratique

de l’enseignant» (Aillerie et Rakotomalala Harisoa 2020 cités par Bosler 2023, §2,

nous soulignons)

■ Modalités de cette actualisation? Questionner la place du support



Ressources, supports et outils 
didactiques

■ Polysémie: support en SIC (structure qui accueille une inscription; permet de 

conserver, de diffuser et de restituer l’information) >< support en SED (document 

ou dispositif matériel au service de la situation d’apprentissage)

■ Le support relève de la catégorie englobante de l’outil, soit un artéfact participant 

de la « mise en forme matérielle » (Reuter et al. 2013, 81) des disciplines scolaires, 

donnant « forme aux pratiques » (Ibid., 13) et fonction des pratiques sociales de 

référence (Ibid., p. 175)

■ L’outil « support de cours » (dossiers élèves, syllabus, affiches, etc.) peut lui-même 

être envisagé comme un document élaboré à partir des ressources, résultant 

d’opérations de montage et de citation (Kovacs 2011)





Éditorialisation des ressources sur E-
classe

■ Logiques de regroupement (i) pédagogiques; (ii) institutionnelles; (iii) thématiques

– EAM comme solution à différents problèmes sociaux tels que les inégalités, les 

assuétudes, la dégradation de l’environnement, etc. (// Buckingham 2020)

– Confusion entre éducation aux médias et numérique éducatif

■ Modélisation de la pratique enseignante: (i) se former; (ii) s’informer; (iii) s’outiller; 

(iv) s’inspirer







Formes d’autorités repérables sur la plateforme E-
classe pour les ressources en éducation aux 
médias, d’après le modèle de (Broudoux 2022)

Autorité sociale Autorité du savoir Autorité du média

Énonciative Institutionnelle Épistémique Cognitive Support/

Logiciel

Public

Enseignant;

journaliste;

formateur ; structure

active dans le

domaine de

l’éducation aux

médias, organisme

public ou privé, etc.

FW-B ; SGNE ;

RTBF/Sonuma ; CSEM ; AJP ;

Institutions éducatives

européennes (Conseil de

l’Europe, Parlement

européen), CLEMI, CANOPÉ,

médias étrangers, etc.

Savoirs disciplinaires

du curriculum (cf.

disciplines du tronc

commun); pratique

professionnelle du

journaliste; etc.

Consortiums Plateforme/portail ;

collections (Repères,

Éclairages, Inside, etc.) ;

brochures ; kits

pédagogiques ;

audiovisuel ; fiches ;

périodiques ; etc.

Communauté

éducative



Autorités sociales

■ Autorité énonciative (personne ou collectif émettant la ressource) + autorité 
institutionnelle comme « organisation et individus susceptibles de légitimer les 
auteurs » (Broudoux 2007)

– Acteurs du monde scolaire (communauté éducative?; FW-B, SGNE, etc.)
– Organismes spécialisés en EAM (CSEM, CLEMI, CANOPÉ, etc.)
– Partenaires de l’information (RTBF-SONUMA, AJP, IFCN, autres médias)

– Autres
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Autorités du savoir

■ Autorité épistémique (relative à un domaine du savoir) + autorité cognitive (relation 

intellectuelle et d’influence entre deux parties, dont l’une dispose d’une expertise 

quant au savoir visé, qui fonde la confiance que lui accorde l’autre partie, cf. 

Broudoux 2022) 

– Savoirs disciplinaires du curriculum 

– Pratique professionnelle du journaliste (fact-checking)

– Consortiums disciplinaires





Représentation des consortiums 
disciplinaires
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Autorités du support-média

■ = ce qui sert concrètement à la « diffusion des connaissances pour informer le public 
concerné » (Broudoux 2022, 153)

■ Support/logiciel (formatage des ressources par l’architexte d’E-classe: vignettes, fiches, 
collections, extraits audiovisuels, etc.) + action des publics (évaluation et conception de 
ressources)



Conclusion

■ Du manuel au portail de ressources, de l’édition à l’éditorialisation 
(standardisation/fragmentation, accroissement de la polyphonie et du caractère 
processuel) => mutation de la forme scolaire qui négocie l’intégration des ENT:

■ « La question du manuel est désormais posée dans le cadre plus général des ressources 
numériques, de leur production, de leur indexation, de leur financement et de leur 
exploitation. Cela peut être interprété soit comme une nouvelle étape pour le manuel, qui 
emprunterait des formes nouvelles, soit comme l’indice d’une prochaine intégration, voire 
d’une dilution dans le plus vaste ensemble de ressources pédagogiques numérisées. […] 
Plus qu’un changement technologique, qui toucherait les outils de formation, c’est une 
nouvelle culture qui conduit à redéfinir le fonctionnement voire les objectifs de l’école. » 
(Leroy 2012 cité par Reverdy 2014 :16)



Conclusion

■ « La numérisation crée des conditions favorables au remplacement du paradigme 

qui, plus d’un siècle durant, organise autour du manuel la panoplie des outils, des 

médias et des pratiques éducatives, mais un nouveau paradigme requiert, pour 

s’implanter durablement, la caution d’un projet pédagogique et sociétal, lequel reste 

largement à inventer » (Mœglin 2010, 124)

■ Perspectives: étude globale des matérialités formelles et discursives des ressources 

pour l’éducation aux médias (éditorialisation, discours d’escorte, genres et formats, 

intertextualité, stratégies rhétoriques d’adaptation au public, gestes discursifs, 

labellisation, etc. — pratiques discursives du savoir [Badir 2022])
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