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La mobilité et les échanges internationaux prennent des formes de plus en plus 
diverses depuis une vingtaine d’années, en raison des transformations technolo-
giques, de l’évolution des besoins et attentes des étudiant·e·s en faveur de modalités 
plus flexibles, et plus récemment, de l’impact de la pandémie (Caron et Muscanell, 
2022 ; Iucu et al., 2022). Dans l’enseignement supérieur, ces différentes formes d’in-
ternationalisation visent notamment à élargir l’accès à des expériences d’ensei-
gnement et d’apprentissage international. Pour la communauté enseignante, ces 
modalités ouvrent de nouvelles perspectives de collaboration et d’échanges pour 
s’enrichir des approches des un·e·s et des autres et accéder à une diversité de 
contenus et d’expertises qui viendront nourrir des enseignements conçus en com-
mun. Pour les étudiant·e·s, ces expériences collaboratives permettent notamment 
de développer diverses compétences dites « internationales » (de Wit, 2011 ; Nuffic, 
2019) et ainsi d’enrichir leur parcours de formation. 

Ce mémo vise à soutenir la réflexion des enseignant·e·s dans le développement d’en-
seignements collaboratifs internationaux, qu’ils soient entièrement en ligne ou en 
format dit « hybride ». Il identifie les points d’attention et les questions à se poser 
avant de se lancer. 

La première partie donne une vue d’ensemble de ces nouvelles formes d’internatio-
nalisation et présente en particulier deux modalités  : le COIL (Collaborative Online 
International Learning) et le BIP (Blended Intensive Programme). La seconde partie 
revient sur les avantages et bénéfices à attendre de ces enseignements, pour les 
étudiant·e·s comme pour les enseignant·e·s. Enfin, la troisième partie propose des 
pistes pour faciliter la conception et la mise en œuvre de tels enseignements. 

Introduction

http://www.unil.ch/cse
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1 L’enseignement 
collaboratif 
international  : 
origines, 
tendances et 
modalités

Internationalisation à 
domicile  : de quoi parle-t-on ?
L’internationalisation à domicile (internatio-
nalisation at home), regroupe un ensemble 
d’activités permettant de développer des 
compétences internationales telles que les 
compétences interculturelles, sans néces-
sairement passer par la mobilité physique. 
Du point de vue de l’enseignement, l’interna-
tionalisation à domicile est définie comme 

l’intégration intentionnelle et planifiée de dimensions internationales et interculturelles 
dans le curriculum formel et informel pour tout le corps estudiantin, dans le contexte 
d’apprentissage de leur institution (Beelen et Jones, 2015). 

Dans le contexte européen, ces nouvelles formes d’échanges virtuels et de mobilités 
hybrides correspondent aux priorités du programme Erasmus+ (2021-2027)  : une 
visée d’inclusion avec l’élargissement des opportunités de mobilité à des groupes 
d’étudiant·e·s et de personnels plus divers ; l’adaptation au tournant numérique ; et 
enfin la durabilité (European Commission, 2021). 

Deux formats possibles d’enseignement collaboratif 
international 
Bien que recoupant en partie la notion de mobilité virtuelle et d’enseignement à dis-
tance, l’enseignement collaboratif international s’en distingue par la visée explicite 
et centrale de collaboration aussi bien entre enseignant·e·s qu’entre étudiant·e·s, 
qui s’enrichissent mutuellement des approches et des expériences de chacun·e. 

A la différence d’un cours en ligne qui serait ouvert à des étudiant·e·s du monde en-
tier (par exemple un MOOC, Massive Open Online Course), l’enseignement collabora-
tif international repose sur la collaboration interuniversitaire pour co-concevoir un 
projet d’enseignement. Il vise en outre à développer une approche plus interactive 
et collaborative de l’apprentissage. COIL et BIP en sont deux modalités possibles. 

Les sections suivantes présentent les caractéristiques principales des COIL et BIP 
telles que définies dans la littérature. Il faut noter que ces enseignements sont sou-
vent développés dans le cadre d’appels à projets ou soutenus par des fonds dédiés 
associés à des critères spécifiques (durée, zone géographique, axes thématiques, 
crédits à valider etc.). Par exemple, des appels à projets BIP ont été ouverts à l’Uni-
versité de Lausanne (UNIL) dans le cadre de l’Alliance européenne CIVIS.

http://www.unil.ch/cse
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Le format COIL (Collaborative Online International 
Learning)  : des échanges virtuels pour développer les 
compétences interculturelles
Le format COIL ou « apprentissage collaboratif international en ligne » s’est dévelop-
pé au cours des années 2000. Un COIL consiste en un enseignement conjoint mis sur 
pied entre enseignant·e·s de deux universités (ou plus) de pays différents et faisant 
partie de l’offre de cours de chaque institution (Rubin et Guth, 2023). La plupart du 
temps, une partie seulement de l’enseignement est « mutualisée », par exemple sous 
forme de module de quelques semaines pendant le cours. Il y aura donc des parties 
communes (en ligne, et potentiellement données en co-enseignement) et d’autres qui 
vont être couvertes par chaque enseignant·e de leur côté. Les contenus spécifiques 
à chaque enseignement peuvent être très divers d’une institution à l’autre (par ex. 
discipline, approche théorique) et ainsi renforcer la complémentarité et la richesse 
des moments d’échanges et favoriser le co-apprentissage entre pairs. 

La durée minimale recommandée pour un module COIL est de cinq semaines (SUNY 
COIL Centre, 2014), mais toutes les configurations et combinaisons sont possibles, 
comme illustré par les schémas ci-dessous.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Semaines

Cours
Discipline Y

Uni ❶

Uni ❷

Travaux de groupes 
inter-uni

Ecrit sur table

Examen oral

Cours

Scénario 1 : Cours + travaux de groupes

Discipline X Langue A

Langue C

Langue B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Semaines

Séminaire

Séminaire

Cours

CoursUni ❶

Uni ❷

Travaux 
de groupes

inter-uni

Rapport de 
recherche 

par équipes

Cours 
(co-enseigne-

ment) et 
PodcastCo

ur
s

Scénario 2: Cours Séminaires

Langue A

Langue A

Langue A

Langue B

Distanciel Présentiel Bi-modalité

2 exemples de scénarios pédagogiques
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L’interculturalité est au cœur du COIL. Le développement d’une « conscience » et de 
compétences interculturelles passe par des interactions directes entre pairs situés 
dans des lieux géographiquement et culturellement distants (Appiah-Kubi et Annan, 
2020). Ce dispositif est donc particulièrement intéressant pour enrichir l'apprentis-
sage disciplinaire dans des domaines où la prise en compte d'autres perspectives 
(ancrées dans des contextes géographiques, politiques, économiques et culturels 
différents) est essentielle. Les étudiant·e·s sont sensibilisé·e·s à des problématiques 
globales, à des approches pluralistes, et à la nécessité de réfléchir à la façon dont 
on perçoit et dont on est perçu par « les autres » (de Wit, 2016). L’approche COIL est 
sous-tendue par une conception « située » des apprentissages, définis comme « des 
ensembles de pratiques qui sont considérées comme appropriées dans un espace 
socioculturel particulier » (Molinari et al., 2021, p. 45). 

Pour finir, c’est la négociation du sens, depuis la co-construction du syllabus et 
des objectifs d’apprentissage en passant par l'utilisation de forums de discussion, 
jusqu'à la réalisation de projets collaboratifs entre étudiant·e·s, qui fait la spécifici-
té du COIL (SUNY COIL Centre, 2014). L’accent est mis sur l’apprentissage par le biais 
des interactions sociales, de la confrontation de points de vue et du dialogue. 

Le format BIP (Blended Intensive Programme)  :  
une modalité hybride avec mobilité courte 
La mobilité hybride a été introduite comme une nouveauté dans le programme 
Erasmus+ 2021-2027. En particulier, les programmes intensifs hybrides (BIP) per-
mettent à des établissements d’enseignement supérieur (généralement trois mini-
mum) de collaborer pour élaborer conjointement des programmes combinant, dans 
l’ordre souhaité, une courte période de mobilité physique avec une période d'ensei-
gnement en ligne. Avec ces mobilités plus courtes (de 5 à 30 jours) et flexibles, les 
BIP visent à atteindre un public étudiant plus large. 

Le terme hybride désigne ainsi des enseignements qui s’appuient sur plusieurs mo-
dalités d’apprentissage en combinant des activités en présentiel et des activités à 
distance (Charlier et al., 2006), et ceci de façon délibérée et structurée (Goeman et 
al., 2018). Dans un BIP, les deux volets sont complémentaires et se renforcent mu-
tuellement. La composante virtuelle soutient la coopération en ligne entre partici-
pant·e·s des différents pays tandis que la composante physique permet des interac-
tions significatives entre étudiant·e·s, par exemple grâce à des travaux en équipe 
(European Commission, 2022). 

Certains appels à projet peuvent encourager des approches pédagogiques par-
ticulière, comme les approches fondées sur les défis en lien avec grands enjeux 
sociétaux ou d’autres approches innovantes comme l’apprentissage expérientiel 
par la recherche (Ciolan et al., 2021). Certains BIP vont par exemple privilégier le 
rapprochement avec l'environnement « local » à travers des visites de terrain et 
l’implication d’organisations diverse (associations, administrations communales, 
entreprises locales, etc.). Plus récemment se développent des approches visant à 
combiner service learning (apprentissage par le service à la société) et mobilité hy-
bride pour favoriser la responsabilité citoyenne et renforcer les liens université-so-
ciété (Brandenburg et al., 2020).

http://www.unil.ch/cse
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2 Pourquoi  
se lancer ?

Pourquoi s'engager dans un projet d'enseignement collaboratif international ? Quels bé-
néfices pour moi ? Pour mes étudiant·e·s ? Quelle pertinence pour mon enseignement ? 

Pour le corps enseignant, les avantages sont nombreux (Oenbring et Gokcora, 
2022. ; Purg et al., 2018 ; Vahed et Rodriguez, 2021). 

 • De tels projets permettent d’échanger sur le contenu de son enseigne-
ment et d’enrichir son syllabus en bénéficiant des apports des collè-
gues internationaux ; ils permettent d’accéder à un corpus de données 
et à des ressources qui ne seraient pas accessibles localement (par ex. 
pour travailler sur des études de cas de pays du Sud dans une perspec-
tive de décolonisation des curricula), et de découvrir des techniques et 
innovations mobilisées par les partenaires. 

 • Ces collaborations vont également soutenir le développement profes-
sionnel en tant qu’enseignant·e, en testant par exemple de nouvelles 
stratégies pédagogiques axées sur la collaboration entre pairs et la 
participation active des étudiant·e·s, tout en bénéficiant des apports et 
perspectives de collègues et étudiant·e·s évoluant dans des contextes 
différents. 

 • Enfin ces projets offrent une opportunité de faire l’expérience de la 
collaboration interculturelle, de renforcer son réseau international et 
de poser les jalons pour des collaborations ou mobilités à venir. 

Pour les étudiant·e·s, la participation à un enseignement collaboratif international 
permet de bénéficier des apports croisés et enrichis d’enseignant·e·s d’universités 
différentes, de s’engager dans des apprentissages interdisciplinaires (une visée 
explicite dans le cas des BIP) et d’acquérir une compréhension approfondie des 
concepts à travers la réflexion et le dialogue. Elle permet de développer une diversi-
té de compétences (Appiah-Kubi et Annan, 2020 ; Leask, 2009 ; Oenbring et Gokcora, 
2022 ; Vahed et Rodriguez, 2021)  : 

 • compétences interculturelles grâce au dialogue avec des personnes 
situées dans des contextes géographiques et culturels différents ; 

 • ouverture au monde et sensibilisation aux grands enjeux mondiaux ; 
 • esprit critique et capacité de décentrement par rapport au contexte 

de production des connaissances ; 
 • compétences collaboratives à travers des apprentissages expérien-

tiels de type projets de groupe ; 
 • compétences linguistiques et numériques (ex. utilisation de plate-

formes de vidéo-conférences, production de contenu multimédia) 
grâce aux interactions en ligne et au travail au sein d’équipes géogra-
phiquement éloignées.

http://www.unil.ch/cse
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Pour résumer, BIP ou COIL ? 

Quel type d’enseignement collaboratif envisagez-vous ? 
C’est plutôt un BIP si… C’est plutôt un COIL si… 

Dans mon projet de collaboration internationale, la mobi-
lité physique apporte une plus-value en termes d’appren-
tissages (par ex. visite de terrain, expérimentation en 
laboratoire, contact direct avec municipalité, ONG etc.).

La mobilité physique n’est pas envisagée ou ne peut 
être garantie (ex. zone à risque ; géographiquement 
trop éloignée).

Le programme d’enseignement conçu conjointement 
avec mes partenaires forme un tout (contenu, objectifs 
et activités d’apprentissages, évaluation) et devra être 
suivi dans son ensemble par le groupe de participant·e·s.

Seule une partie de mon cours/séminaire pourrait être 
concernée par la collaboration internationale (par ex. 
un sous-module de mon cours sur quelques semaines, 
ou seulement certains travaux de groupe), tandis que 
l’autre partie resterait spécifique à mon enseignement.

Les acquis d’apprentissage réalisés pendant l’enseigne-
ment seront évalués et donneront lieu à l’octroi de cré-
dits ECTS (3 minimum).

Les travaux collaboratifs réalisés par les étudiant·e·s 
avec leurs pairs internationaux ne seront pas néces-
sairement pris en compte dans l’évaluation globale de 
mon enseignement, ou n’auront pas le même poids que 
dans le cours de mes partenaires, car nos enseigne-
ments respectifs conserveront leurs modalités d’éva-
luation et le nombre de crédits correspondants dans 
nos universités.

http://www.unil.ch/cse
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3 Conception et 
mise en œuvre  :  
balises 
et points 
d’attentions

Concevoir un BIP ou un COIL 
en collaborant avec d’autres 
enseignant·e·s  :  
par où commencer ? 

Concevoir un COIL ou un BIP, c’est aussi se lancer dans un projet pédagogique en 
collaboration avec des partenaires d’autres institutions. La phase de préparation et 
de planification est importante et nécessitera peut-être plus de temps qu’une planifi-
cation d’un cours régulier, si les enseignant·e·s ne se connaissent pas encore, ou n’ont 
pas d’expérience préalable de co-enseignement, a fortiori dans un contexte interna-
tional. Il est conseillé de démarrer cette phase au moins six mois avant le début prévu 
de l’enseignement et d’organiser si possible une rencontre physique au cours des 
premières étapes pour instaurer la confiance et expliciter vos attentes respectives. 
Il ne faut pas oublier que l’apprentissage de la collaboration internationale et inter-
culturelle ne vaut pas seulement pour les étudiant·e·s (Perfölz et López-Varela, 2022). 

L’approche proposée dans Design Pédagogique (Lanarès et al., 2023) permet de cla-
rifier ce que vous souhaitez proposer comme expérience d’apprentissage au tra-
vers de cet enseignement collaboratif. Nous avons regroupé ci-dessous une série de 
questions à se poser, selon les cinq « blocs » du canevas de cohérence pédagogique. 
Celles-ci ne sont pas exhaustives mais permettent d’amorcer et de structurer la 
réflexion. Ces questions s’inspirent également des tableaux que le SUNY COIL Centre 
(2014) propose aux partenaires de remplir avant d'entamer la phase de discussion. 

Canevas de cohérence pédagogique

1

2

3

4 5

Contenu

Contexte

Stratégie
d’enseignement

Stratégie
d’évaluation

Objectifs
d’apprentissage

http://www.unil.ch/cse


www.unil.ch/cse

Concevoir et mettre en 
œuvre un enseignement 
collaboratif international 5.12.2023CC-BY-NC-ND 9

Les questions à se poser pour 
co-concevoir son enseignement 
international

1 Contexte
Le calendrier académique  : quelle sera la période d’en-
seignement (date de début, date de fin) ? Quel sera l’ho-
raire du cours dans les différentes universités ? 

Le cursus  : si l’on part d’un ou de cours existant(s), quel 
est la place de l’enseignement dans le cursus de l’uni-
versité, le statut (obligatoire/facultatif), quels sont les 
prérequis, le nombre de crédits alloués ? Et s’il s’agit 
d’un enseignement entièrement nouveau ? 

Les ressources  : quelle sera la plateforme pédago-
gique utilisée (Moodle, Studium…) ou d’autres outils de 
collaboration en ligne ? Y-a-t-il des contraintes légales 
à anticiper en termes de protection des données ? Se-
ra-t-il nécessaire de dupliquer les informations sur des 
plateformes différentes ? Quelles ressources sont dis-
ponibles (ex. financement, soutien pédagogique, équi-
pements pour un enseignement en bimodal) ? Si une 
mobilité physique est envisagée, comment organiser 
l’accès aux locaux, laboratoires, et aux résidences uni-
versitaires le cas échéant ? 

Les enseignant·e·s  : combien de temps pouvez-vous 
consacrer à cet enseignement ? Quelles compétences 
numériques peuvent-être mobilisées parmi les parte-
naires ? Comment répartir l’encadrement et l’anima-
tion des séances (par ex. séances en ligne ou en bimo-
dal, avec des étudiant·e·s en présence et à distance) ? 

Les étudiant·e·s  : quels sont leurs parcours et acquis 
de formation, leurs compétences linguistiques ? Le 
groupe sera-t-il très hétérogène ? Quelle sera la langue 
commune choisie pour l’enseignement ? Quelles inéga-
lités anticiper s’il s’agit de la langue maternelle d’une 
partie seulement des étudiant·e·s ? Faut-il restreindre 
la participation à celles et ceux ayant un niveau mini-
mum pour garantir qualité des interactions ? 

2 Objectifs d’apprentissage 

Quels sont les apprentissages (inter)disciplinaires que 
les étudiant·e·s devraient acquérir en participant à cet 
enseignement ? L’acquisition de compétences trans-
versales, comme la collaboration et la communication 
interculturelle, ou de compétences linguistiques et nu-
mériques, est-elle un objectif attendu ? Dans le cas d’un 

COIL, la partie « collaborative » a-t-elle un sens pour les 
deux groupes d’étudiant·e·s et correspond-t-elle aux 
objectifs d'apprentissage de chaque cours ?

3 Contenu

Sur quelles connaissances préalables souhaitez-vous 
construire cet enseignement ? Allez-vous vous baser 
sur un cours existant ou créer un enseignement en-
tièrement nouveau ? Quels contenus pourraient-être 
mutualisés ou se compléter ? Quelles notions portant 
sur l'interculturalité devraient être intégrées dans le 
cadre de ce cours pour soutenir la collaboration et la 
communication entre étudiant·e·s ?

4 Stratégie d’enseignement

Quelles seront les activités proposées aux étudiant·e·s, 
en ligne et/ou en présentiel, pour leur permettre d’at-
teindre ces objectifs d’apprentissage ? Quel sera le 
déroulement global de l’enseignement, l'alternance 
de phases asynchrones et synchrones ? Comment 
permettre aux étudiant·e·s de développer des compé-
tences plus transversales, par ex. la compréhension 
interculturelle ?

Dans le cas d’un format hybride, quelles activités seront 
organisées sur place, pour favoriser les échanges intellec-
tuels mais aussi les interactions sociales plus informelles ? 
Comment tirer le meilleur parti de la mobilité courte, qui 
sera considérée comme un point fort de l'expérience ? 

5 Stratégie d’évaluation

Quelle modalité d’évaluation va-t-on proposer, et dans 
quelle langue ? Qui va évaluer les travaux (par exemple, 
par des binômes d’enseignant·e·s de deux institu-
tions) ? L’évaluation des travaux collaboratifs va-t-elle 
porter sur le résultat ou/et sur le processus de colla-
boration ? Ou encore sur d’autres dimensions comme 
l’acquisition de compétences interculturelles ? 

Dans le cas d’un COIL, quelles activités collaboratives 
seront prises en compte dans l’évaluation de l’enseigne-
ment (si une partie seulement de l’enseignement est 
concernée par le format COIL) ? Quelles questions ré-
glementaires doivent être considérées en amont avec 
l’institution (par ex. changement des modalités d’éva-
luation) ? Puis-je évaluer un travail de groupe réalisé en 
équipe avec des étudiant·e·s d’une autre université ? 

http://www.unil.ch/cse
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Et les étudiant·e·s  : 
comment faciliter leur collaboration ?
Les interactions sont perçues comme très importantes 
par les étudiant·e·s et doivent être maximisées à dis-
tance (Paquelin et Lachapelle-Bégin, 2022) et d’autant 
plus si le dispositif ne comporte pas de composante 
en présentiel. Toutes les tâches à réaliser pourraient 
par exemple impliquer un élément de collaboration 
ou de partage entre étudiant·e·s, au sein d’équipes in-
terculturelles composées à dessein par l’équipe ensei-
gnante (Carthy, 2022). 

Dès l’étape de scénarisation du cours, il est impor-
tant d’anticiper comment différentes modalités d’in-
teractions vont contribuer à créer une communauté 
d’apprentissage (Docq et al., 2023). Par exemple, les 
séances synchrones sont utiles au début pour clari-
fier les objectifs du projet, réaliser des activités brise-
glace, établir le contact, comprendre les contextes 
éducatifs, culturels et linguistiques de chaque groupe, 
et réduire la sensation d’isolement (Perfölz et López-Va-
rela, 2022). La modalité asynchrone permet une cer-
taine flexibilité dans la réalisation des tâches en ligne, 
qui peut être nécessaire lorsque les personnes sont 
situées dans différentes parties du globe. Mais l’ap-
prentissage asynchrone peut aussi être collaboratif, 
comme la réalisation d’une carte mentale ou d’un do-
cument partagé en ligne (Reiffenrath et al., 2022).

Enfin, les points suivants sont à avoir en tête  : 

 • Faire de la collaboration et la communica-
tion interculturelle des objectifs d'appren-
tissage explicites aide les étudiant·e·s à 
comprendre quelles compétences ils et elles 
devront développer et le type d’interactions 
qu’elles requièrent. 

 • Pensez à préparer cet apprentissage  : dans 
certains BIP, la première semaine est entiè-
rement concentrée sur les activités brise-
glace, afin d'encourager une participation 
et un engagement maximum, tandis que 
les deux semaines suivantes sont concen-
trées sur des thématiques interculturelles 
qui permettent d'acquérir les compétences 
nécessaires pour mener à bien les travaux 
d'équipe (Carthy, 2022). Les capsules vidéo 
du Centre de langues de l’UNIL sur les défis 
interculturels dans un contexte académique 
peuvent vous aider dans cette préparation. 

 • La présence enseignante (se sentir accom-
pagné par une équipe enseignante) est un 
ingrédient essentiel. Dès l’étape de scénari-
sation du cours, imaginez comment ce senti-
ment de présence sera stimulé au travers de 
différentes interactions (Docq et al., 2023). 

 • Un environnement d’apprentissage sécu-
risant et respectueux encouragera une di-
versité de perspectives et la réflexion sur 
les expériences vécues (par ex. débriefings 
réguliers pour faire le point sur le proces-
sus d'apprentissage). Ces réflexions peuvent 
être documentées dans un journal d’appren-
tissage, faisant partie de l’évaluation ou non 
(Appiah-Kubi et Annan, 2020).

 • Attention au « curriculum caché » et aux 
attentes implicites envers les étudiant·e·s, 
particulièrement dans un contexte d’inter-
nationalisation. Il sera d’autant plus impor-
tant d’expliciter le « contrat pédagogique » 
entre l’équipe enseignante et les étudiant·e·s 
(Centre de soutien à l'enseignement, 2023). 
Par exemple, rédiger conjointement un code 
de conduite pour les interactions en ligne, ou 
indiquer s’il est attendu d’utiliser un langage 
inclusif, ce qui ne va pas de soi dans toutes 
les universités (Leask, 2015). Ces question-
nements pourront à leur tour nourrir la ré-
flexion en termes de pratiques inclusives « à 
domicile », face à une population étudiante 
de plus en plus diverse et hétérogène.

http://www.unil.ch/cse
https://www.unil.ch/cdl/fr/home/menuinst/qui-sommes-nous-1/projets-et-recherche/intercultural-challenges.html
https://enseigner.unil.ch/ressources/document/le-contrat-pedagogique/
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