
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étudiants de première génération 
 dans les cégeps: leurs parcours  

 

Projet Transitions 
J A N V I E R  2 0 1 1  C A P S U L E  8 ,  N O T E  8  

À  RETEN I R  

L e s   é t u d i a n t s  
s o n t   d i t s   de   p r e ‐
miè r e   g éné r a t i o n  
( E P G )   q u a n d  
l e u r s   pa r en t s   ne  
dé t i ennen t   au ‐
c un   d i p l ôme   c o l ‐
l é g i a l   ou   un i v e r ‐
s i t a i r e .  

O n   d i s t i n g u e  
deux   c a t é go r i e s  
d e   n o n ‐ E P G :  
c e u x   don t   l e s   pa ‐
r e n t s   on t   f r é ‐
quen t é   l e   c o l ‐
l è g e   e t   c eu x  
don t   l e s   pa r en t s  
on t   f r é q u e n t é  
l ’ u n i v e r s i t é .  

L e s   EPG   s e   r e ‐
t r o u v en t   d an s  
p r e sque   t o u s   l e s  
t y p e s   de   pa r ‐
c ou r s   édu c a t i f s  
e t   l e u r   c on c en ‐
t r a t i o n   y   e s t   t r è s  
v a r i a b l e .   I l s   s on t  
p r o p o r t i o n n e l l e ‐
men t   p l u s   nom ‐
b r eu x   dan s   c e r ‐
t a i n s   pa r c ou r s ,  
no t ammen t   l e s  
p l u s   ép rouv an t s .    

L e   t a u x  de  pe r s é ‐
v é r a n c e   de s   non ‐
EPG   ( 6 8   %)   e s t  
beau coup   p l u s  
é l e v é   que   c e l u i  
de s   EPG   ( 5 5  %) .  

La question des étudiants de première génération  (EPG) a d’abord été étudiée aux 
Etats‐Unis. En 1994, les EPG y constituaient 45 % de la population étudiante au post‐
secondaire.  Les  EPG  étaient majoritairement  (61 %)  inscrits  à  des  programmes  de 
deux ans au collège ou à l’université. Seulement 8 % d’entre eux étaient inscrits dans 
un établissement privé. Les données de deux enquêtes très différentes nous permet‐
tent de décrire la situation des EPG dans les collèges québécois: l’Enquête auprès des 
jeunes en transition (EJET) et l’Enquête Relève. 

L’EJET 

Les  données  de  l’EJET  proviennent  de  deux 
échantillons  de  jeunes  Canadiens  suivis  sur 
une période de 6 ans, de 2000 à 2005. Il s’agit 
d’une  enquête  longitudinale  pancanadienne 
menée par Statistique Canada.  

Dans  toutes  les  provinces  canadiennes,  les 
EPG  sont minoritaires  dans  les  collèges,  tout 
comme à l’université.  

Au Canada, la présence des étudiants dans les 
collèges et  les universités suit une  logique de 
reproduction  sociale  qui  est  fonction  de  la 
scolarité  des  parents.  Les  EPG  sont  propor‐
tionnellement  plus  nombreux  dans  les  collè‐
ges,  alors  que  les  non‐EPG  le  sont  dans  les 
universités. Au Québec, cette logique ne s’ap‐
plique pas,  car  l’organisation  scolaire  fait des 
collèges  le  passage  obligé  vers  l’université. 
Cependant,  cette  logique  serait  respectée  au 
Québec, si  l’on considérait  le secteur collégial 
technique  comme appartenant à  la  catégorie 
des  collèges  communautaires  et  le  secteur 
préuniversitaire comme appartenant à la caté‐
gorie des universités. 

L’Enquête Relève 

Le panel de  l’Enquête Relève est composé de 
233 étudiants de l’enseignement collégial qué‐
bécois,  inscrits en première session, que nous 
avons  recrutés  de  manière  aléatoire.  De  ce 
nombre,  195  ont  participé  à  l’étude:  107 
étaient inscrits dans trois programmes de l’en‐
seignement technique (technologie de labora‐
toire, technique de génie électrique et techni‐
que informatique) et 88 dans des programmes 
préuniversitaires de sciences de la nature. Les 
étudiants de l’enseignement technique et pré‐
universitaire  ont  été  suivis  à  un  an  d’inter‐
valle, au début des  sessions d’automne 2000 
et  2001  respectivement,  au moment  de  leur 
première  inscription au programme. Ces étu‐
diants  étaient  inscrits  dans  six  collèges  (cinq 
cégeps  et  un  collège  privé)  de  deux  régions 
urbaines  du  Québec.  Nous  les  avons  ren‐
contrés  au minimum deux  fois  (à  l’entrée  au 
programme et au moment de  la sortie,  le cas 
échéant, ou à  la  fin de  la première année) et 
nous  avons  réalisé une  troisième  et dernière 
entrevue auprès des persévérants à  la  fin de 
leur dernière session. Cette démarche nous a 
surtout permis de mieux comprendre  les par‐
cours éducatifs de  ces étudiants et d’en pro‐
poser une typologie. 



Dans  le  Chemin  du  plaisir  (25%  des 
étudiants), les acquis, les projets d’a‐
venir  et  l’expérience  en  cours  s’arti‐
culent de manière fluide pour donner 
un  sens  positif  à  l’expérience  sco‐
laire. Ainsi, son principal ressort tient 
au fait que l’expérience des étudiants 
est vécue sous  le signe du succès et, 
chez plusieurs, de  la facilité. Les étu‐
diants  qui  empruntent  le  Chemin 
accidenté (11 % de étudiants) se dis‐
tinguent des précédents par la signifi‐
cation  qu’ils  donnent  à  leur  expé‐
rience en soulignant les difficultés, le 
stress et  les échecs auxquels  ils  font 
face.  Leur  parcours  n’est  pas  seule‐
ment une épreuve scolaire, mais aus‐
si psychologique. Cependant,  la mise 
en œuvre d’ajustements stratégiques 
aura,  la  plupart  du  temps,  un  effet 
bénéfique  sur  leurs  études  et  leur 
permettra de réussir. Le Changement 
de  cap  (13 %  des  étudiants)  est  le 
parcours de  la réorientation scolaire, 
car  les  difficultés  et  les  déceptions 
liées au parcours éducatif ne  se  tra‐
duisent pas par un abandon des étu‐
des, mais  plutôt  par  une  réorienta‐
tion  qui  permet  de  poursuivre  dans 
un  autre  programme  correspondant 
mieux à  leurs attentes ou  leurs apti‐
tudes. 

Quatre  dimensions  analytiques  nous 
permettent  d’étudier  les  parcours 
éducatifs: 

1.  les transactions entre les biogra‐
phies individuelles et les structu‐
res institutionnelles; 

2.  l’articulation  entre  les  événe‐
ments et leur signification; 

3.  l’articulation  de  l’expérience 
scolaire  et  des  expériences  ex‐
trascolaires; 

4.  l’insertion  de  l’expérience  sco‐
laire dans un schéma de tempo‐
ralités. 

Nous avons dégagé neuf parcours de 
persévérance et  six parcours de  sor‐
tie  sans diplôme.  En  termes d’effec‐
tifs,  les  parcours  de  persévérance 
regroupent  64%  des  étudiants, 
contre 36% pour les parcours de sor‐
tie  sans  diplôme.  Deux  parcours  de 
persévérance  regroupent plus d’étu‐
diants que les autres. Nous les avons 
appelés  le  Chemin  du  plaisir  et  le 
Chemin  accidenté.  Le  parcours  de 
sortie sans diplôme le plus important 
sur ce plan a été nommé  le Change‐
ment  de  cap.  Ces  trois  parcours  re‐
groupent  tout  près  de  la moitié  de 
tous  les  étudiants.  Leurs  noms  se 
veulent bien sûr descriptifs.  
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La présente capsule de recherche fait partie d’une série visant 
à vous informer sur la nature et la portée des recherches me‐
nées par les chercheurs du projet Transitions. Chaque note de 
recherche contient une bibliographie pertinente au sujet traité 
dans cette capsule. Pour plus d’informations sur cette recher‐
che, visitez la page web de Transitions : 
 

www.cirst.uqam.ca/transitions 
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Une typologie des parcours éducatifs au collégial:  
parcours de persévérance et parcours de sortie sans diplôme 

 
De nombreux  parcours 

Les  autres  parcours,  au  nom‐
bre de 12, regroupent aussi  la 
moitié  des  étudiants.  Leurs 
noms  résument  assez  bien 
leur caractéristique principale: 
la Course à  la performance,  la 
Voie  de  l’autonomie,  Prendre 
son  temps,  le  Futur  comme 
guide,  Avancer  à  petits  pas, 
Même  route,  destination  dif‐
férente, le Double parcours, le 
Faux  départ,  la  Collision,  la 
Sortie de  route,  la Bifurcation 
et la Sortie planifiée. 

Peu de différences  
entre EPG et non‐EPG 

L’absence  de  différences  for‐
tes  entre  EPG  et  non‐EPG  va 
dans  le  sens  des  travaux  de 
recherche  américains  sur  les 
EPG des collèges, et concorde 
avec  les  recherches  sur  les 
étudiants  québécois  qui  indi‐
quent  que  le  capital  scolaire 
des parents  est  plus  détermi‐
nant  pour  l’accès  que  pour 
l’expérience scolaire.  


