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La présente recherche vise à expliquer l’effet de l’expérience universitaire (bourse, 
redoublement) sur la relation entre les caractéristiques de préadmission (profession 
du père, genre, lieu de naissance, âge à la première inscription, domaine d’étude, 
score à l’examen de fin du secondaire, délai d’inscription, réforme universitaire) 
et la persévérance aux études à la maîtrise en sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques (STIM) à une université au Burkina Faso. La régression de Cox 
et l’analyse moderne de médiation sont utilisées sur des données longitudinales 
de 14 cohortes d’étudiants (n = 13 891). Les résultats indiquent une médiation 
indirecte uniquement (profession du père [autre], domaine d’étude, âge à la première 
inscription); une médiation complémentaire (score à l’examen de fin du secondaire); 
une médiation compétitive (délai d’inscription, réforme universitaire); une absence 
de médiation (lien direct uniquement) pour le genre; et aucun effet médiateur pour 
le lieu de naissance et la profession salariée du père. Des programmes de bourses 
ainsi que des réformes et politiques adéquates visant à réduire le redoublement 
amélioreraient la persévérance aux études à la maîtrise en STIM.
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Key words: academic persistence, university experience, survival analysis, mediation 
analysis, Burkina Faso

The purpose of this research is to analyze the effect of the university experience 
(scholarship, repetition) on the relationship between pre-entry attributes (father’s 
occupation, gender, place of birth, age at first enrollment, field of study, graduate 
point average [GPA], time to first enrollment in the university, university reform) 
and academic persistence in master’s degree in science, technology, engineering, and 
mathematics (STEM) at a university in Burkina Faso. Cox regression and modern 
mediation analyses are used on longitudinal data from 14 cohorts of freshmen 
(n = 13,891). Findings revealed indirect-only mediation (father’s occupation 
[other], field of study, age at first enrollment), complementary mediation (GPA), 
competitive mediation (time to first enrollment, university reform), and an absence 
of mediation (direct-only) for gender. There is no mediating effect for the place 
of birth and the father’s salaried profession. Scholarship programs as well as 
appropriate reforms and policies aiming to reduce repetition are required to improve 
academic persistence in master’s degree in STEM.

Palavras-chave: perseverança nos estudos, experiência universitária, análise de 
sobrevivência, análise de mediação, Burkina Faso

A presente investigação visa explicar o efeito da experiência universitária (bolsa de 
estudos, repetição) na relação entre as características de pré-admissão (profissão do 
pai, género, naturalidade, idade da primeira matrícula, área de estudo, classificação 
no exame final do ensino secundário, prazo de inscrição, reforma universitária) 
e perseverança nos estudos de mestrado em ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática (STEM) na Universidade Joseph Ki-Zerbo do Burkina Faso. A 
regressão de Cox e a análise moderna de mediação são usadas em dados longitudinais 
de 14 coortes de alunos (n = 13 891). Os resultados indicam apenas uma mediação 
indireta (profissão do pai [outra], área de estudo, idade na primeira matrícula); 
uma mediação complementar (classificação no exame final do ensino secundário); 
uma mediação competitiva (prazo de inscrição, reforma universitária); uma falta 
de mediação (ligação direta apenas) para género; e nenhum efeito mediador para 
o local de nascimento e a profissão assalariada do pai. A perseverança nos estudos 
de mestrado em STEM melhoraria com programas de bolsas de estudo e reformas 
e políticas adequadas destinadas a reduzir a repetição.

Note des auteurs : La correspondance liée à cet article peut être adressée à alexis-salvador.
loye.1@ulaval.ca. 
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Introduction

La contribution des sciences, technologies, ingénierie et mathéma-
tiques (STIM) au développement d’un pays n’est plus à démontrer. Les 
connaissances et les compétences acquises dans ces disciplines sont néces-
saires afin d’assurer la croissance économique d’un pays (Rottinghaus et 
al., 2018). Selon les projections mondiales, de nombreux emplois axés sur 
les STIM seront créés, ce qui entraînera une demande de professionnels 
hautement qualifiés (Bureau of Labor Statistics, 2019). La formation à la 
maîtrise et au doctorat d’une main-d’œuvre qualifiée dans ces disciplines 
est donc une préoccupation importante tant à l’échelle mondiale que dans 
le contexte du Burkina Faso.

Pour contribuer au renforcement des compétences en STIM, le 
Burkina Faso, dans sa politique éducative, a considéré leur développe-
ment en accroissant l’offre éducative en mathématiques, en physique, en 
chimie, en biologie, en biochimie et en géologie. La construction de lycées 
scientifiques dans chacune des 13 régions du pays et la remise de prix aux 
meilleurs étudiants sont des initiatives mises en place en 2016 pour offrir 
de meilleures conditions d’accès en STIM et à l’enseignement supérieur. 
En s’inscrivant dans cette démarche, le gouvernement vise à assurer l’accès 
égalitaire à une éducation de qualité reposant sur des possibilités d’appren-
tissage tout au long de la vie.

Malgré les progrès dans le domaine de l’éducation, ceux-ci ne se sont 
pas toujours traduits par un progrès pour tous (Banque mondiale, 2020). 
Des inégalités sont constatées entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci. 
Au Burkina Faso, le nombre d’étudiants diplômés en STIM est parmi les 
plus faibles des différents programmes d’études à l’université (Kobiané et 
Pilon, 2013). Pour l’année scolaire 2008-2009, ces derniers constatent que 
le taux d’abandon en première année est de 43,2% au département des 
sciences exactes et appliquées (mathématiques, physique et technologies) 
et de 31,2% au département des sciences de la vie et de la Terre (biologie, 
chimie, biochimie et géologie). Le taux d’abandon global des trois pre-
mières années d’études est d’au moins 43%; il atteint 70,1% dans le premier 
département et 47,5% dans le second en 2006-2007 (Kobiané et Pilon, 
2013). Ces taux d’abandon représentent des pertes en capital humain et 
pourraient constituer un obstacle au développement économique du pays.



74 Alexis sAlvAdor loye, Éric Frenette, JeAn-FrAnçois KobiAnÉ

Si l’accès à l’enseignement supérieur s’est amélioré au Burkina Faso, y 
sortir avec un diplôme ou y persévérer demeure un défi (Zagré, 2007). La 
présente recherche s’intéresse à l’effet de l’expérience universitaire (bourse, 
redoublement) sur la relation entre les caractéristiques de préadmission et 
la persévérance aux études. Cette dernière est représentée par l’inscription 
à la maîtrise en STIM à une université au Burkina Faso. Améliorer la 
persévérance aux études à la maîtrise dans le domaine des STIM pourrait 
être un moyen puissant d’améliorer la vie des Burkinabè en apportant des 
solutions à certains des problèmes sociosanitaires (p. ex., le paludisme, les 
maladies hydriques, la faim, etc.).

Imbriquées dans le modèle de Tinto (1997), les interactions entre ces 
variables permettront d’orienter les politiques éducatives pour améliorer la 
persévérance aux études à la maîtrise en STIM, tout en atténuant les iné-
galités ou différences préalables à l’entrée à l’université. Les efforts visant 
à améliorer la persévérance aux études en STIM doivent être fondés sur 
la connaissance des raisons pour lesquelles les étudiants abandonnent ou 
persévèrent (Ehrenberg, 2010). Cette recherche s’appuie sur la régression 
de Cox pour des analyses longitudinales auprès de 14 cohortes d’étudiants 
et sur l’analyse moderne de médiation (Zhao et al., 2010).

Le Burkina Faso et les réformes du système éducatif
Le Burkina Faso est un pays enclavé d’Afrique subsaharienne, à faible 

revenu et aux ressources naturelles limitées. Son économie repose princi-
palement sur l’agriculture, secteur dans lequel travaille près de 80% de la 
population active. Ce pays est vulnérable aux chocs climatiques liés aux 
variations des précipitations. Une faible pluviométrie rend la vie difficile 
aux agriculteurs, réduit leurs ressources financières et, par conséquent, 
réduit la capacité des étudiants dont les parents sont agriculteurs à accéder 
à l’enseignement supérieur1.

Le système éducatif  du Burkina Faso a connu plusieurs réformes 
depuis l’indépendance du pays en 1960 (voir Figure 1). En 1984, la démo-
cratisation de l’école a permis des flux importants d’étudiants vers l’ensei-
gnement supérieur. En effet, tous les diplômés de l’enseignement secon-
daire pouvaient poursuivre leurs études à l’université et des bourses leur 
étaient octroyées. Cependant, le coup d’État de 1987 et les programmes 
d’ajustement structurel des années 1990 ont conduit à une réduction dras-
tique des sources de financement à l’éducation, ce qui a eu une répercus-
sion sur les bourses accordées aux étudiants.
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Par la suite, en 1999, une crise sociopolitique a conduit à une nouvelle 
réforme universitaire en octobre 2000. Elle faisait suite à plusieurs mani-
festations survenues (boycottage, vandalisme et grève des étudiants) sur les 
campus et qui ont affecté le déroulement des activités et de l’année scolaire. 
À la suite de ces manifestations, le gouvernement a décidé d’assigner la 
mention échec (année invalidée) à tous les étudiants universitaires. En 
conséquence, les étudiants ont dû reprendre les activités l’année suivante 
et plusieurs ont perdu leur bourse. Les facultés ont été dissoutes pour faire 
place aux unités de formation et de recherche. Cette réforme, connue sous 
le nom de «refondation», visait entre autres à améliorer la gouvernance 
en faisant de l’université un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et technique. 

Avant 2012, les diplômes d’études universitaires comprenaient 
un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) d’une durée de 
deux ans, une licence (un an après le DEUG), une maîtrise (un an après la 
licence) et un doctorat (cinq ans après la maîtrise). À la suite de la réforme 
de 2012, les curricula dans l’enseignement supérieur ont été modifiés: 
licence (trois ans), master (deux ans) et doctorat (trois ans). Aujourd’hui, 

 Figure 1. Réformes dans le système éducatif  burkinabè
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le Burkina Faso compte quatre grandes universités publiques (plus de 
10 000 étudiants) et trois universités publiques de taille moyenne (moins 
de 10 000 étudiants). Il existe également plus de 20 universités privées et 
écoles supérieures. Comme les années précédentes, le taux d’obtention 
du diplôme d’études secondaires (condition pour poursuivre des études à 
l’université) est inférieur à 40% en 2017 (MESRSI, 2019). Aussi, 31% des 
étudiants qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires ont décidé de 
poursuivre des études universitaires. Le pourcentage d’étudiants inscrits 
en première année en STIM était de 34,5% de l’ensemble des étudiants 
de l’Université Joseph Ki-Zerbo en 2016 (MESRSI, 2019), tandis que 
le taux d’abandon global des trois premières années d’études était d’au 
moins 43%.

Cadre conceptuel

Persévérance aux études
Dans la littérature scientifique, la persévérance aux études représente: 

1) un engagement dans les études (Miller et al., 1996; Robbins et al., 
2004);

2) la poursuite d’une action ou d’une tâche, malgré les difficultés qui 
se présentent à l’étudiant (Miller et al., 1996);

3) le choix conscient de poursuivre cognitivement, métacognitivement 
et affectivement une activité d’apprentissage, malgré les obstacles 
et les difficultés (Pintrich et Schunk, 2002);

4) la ténacité; malgré des obstacles et des difficultés, l’apprenant 
fait preuve de détermination et continue de consacrer du temps à 
l’activité d’apprentissage (Viau, 2009);

5) l’idée de persévérer face à des obstacles (Multon et al., 1991); et 

6) la résilience (Miller et Tatum, 2008). 

Le sens commun à ces concepts fait ressortir que la persévérance aux 
études est un processus longitudinal qui se traduit par une multitude de 
comportements (De Clercq et al., 2014), appréhendés par différentes 
mesures: 

1)  durée pendant laquelle un étudiant reste inscrit à l’institution 
(Houme, 2009; Pritchard et Wilson, 2003; Robbins et al., 2004); 
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2) obtention d’un diplôme (DeRemer, 2002; Kamanzi et al., 2010); 

3) effort fourni par l’étudiant dans les activités d’apprentissage au 
cours de l’année (Neuville et al., 2007); 

4) inscription continue d’une session à l’autre dans un programme 
d’études (St. John et al., 1991), incluant ceux qui ont fait une 
interruption. 

Notons également que des chercheurs ont mesuré la persévérance 
aux études par l’intention de persévérer (DaDeppo, 2009; Schmitz et al., 
2010), mais cette conception représente plutôt une mesure motivationnelle 
(Roland et al., 2015). Dans la présente recherche, la persévérance aux 
études en STIM réfère à l’inscription à la maîtrise.

Caractéristiques de préadmission (CPA)
Les inégalités liées aux caractéristiques de préadmission influence-

raient la persévérance aux études, et ce, peu importent les théories: psy-
chologiques, sociales, économiques, organisationnelles ou interactionnistes 
(Cabrera et al., 1993; Eccles et Wigfield, 2002; Tinto, 1975, 1997). Dans 
son modèle de 1997, considéré comme le plus robuste par Braxton et 
Hirschy (2005), Tinto regroupe au sein des caractéristiques de préadmis-
sion le contexte familial, les caractéristiques personnelles et l’expérience 
scolaire antérieure. 

Contexte familial

D’abord, le contexte familial porte sur la situation socioéconomique 
de la famille (revenu familial, capital économique, profession et niveau 
d’éducation des parents, etc.). Murdoch et al. (2012) appréhendent le 
contexte familial à travers l’éducation des parents, l’origine ethnoculturelle 
(ethnie, province de résidence, etc.) et l’origine sociale (catégorie sociopro-
fessionnelle et revenu des parents).

Caractéristiques personnelles

Quant aux caractéristiques personnelles, pour Tinto (1997), elles font 
référence au genre, à l’âge, au lieu de naissance, à la motivation, à la per-
sonnalité et aux préférences sociales, intellectuelles, politiques, etc. 

Expérience scolaire antérieure

Enfin, concernant l’expérience scolaire antérieure, Tinto (1997) fait 
référence aux performances de l’étudiant au secondaire et au type d’éta-
blissement fréquenté (privé, public, taille des classes, etc.). Kamanzi et 
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ses al. (2010) ont opérationnalisé l’expérience scolaire antérieure par la 
moyenne générale au secondaire, par le temps consacré aux devoirs, par 
les épisodes de décrochage, par l’interruption des études avant l’entrée à 
l’université et par le type d’établissement secondaire fréquenté (privé ou 
public).

Une recherche dans la littérature fait ressortir que les résultats en 
mathématiques, la moyenne générale au secondaire, le rang au lycée et 
les notes obtenues au cours du premier semestre à l’université sont des 
prédicteurs de la persévérance aux études en STIM (Gayles et Ampaw, 
2011; Green et Sanderson, 2018; Heilbronner, 2011; Thompson et Bolin, 
2011). L’accès rapide en STIM est aussi un facteur important de la persé-
vérance aux études (Green et Sanderson, 2018). L’âge lors de l’inscription 
à l’université doit aussi être pris en compte. Enfin, une expérience précoce 
et continue dans le domaine des STIM est avantageuse pour la poursuite 
des études dans ce domaine (Kokkelenberg et Sinha, 2010).

Expérience universitaire
L’expérience universitaire renvoie à l’environnement pédagogique 

(normes et conduites à l’université), à l’expérience des classes, laboratoires 
et travaux pratiques, à l’environnement social (interaction avec les pairs et 
les professeurs) et aux ressources universitaires (Tinto, 1997). 

D’abord, la performance scolaire de l’étudiant (succès, échec, redou-
blement, interruption, etc.) est une résultante de son adaptation à l’envi-
ronnement pédagogique et social (Tinto, 1997). Ainsi, le redoublement ou 
la reprise d’un cours constitue un facteur pouvant influencer l’expérience 
de classe et la décision de l’étudiant de persévérer ou d’abandonner les 
études (Kobiané et Pilon, 2013). 

Concernant les ressources universitaires, plusieurs études ont porté 
sur l’influence de l’aide financière sur la persévérance aux études (Chen, 
2008). Chen et Desjardins (2010) constatent que les prêts subventionnés 
ont en moyenne un effet positif  sur la persévérance aux études, tandis 
que les prêts non subventionnés n’exercent aucune influence significative. 
L’aide financière présenterait également un effet positif sur la persévérance 
aux études (Astin, 1976) et négatif  sur l’abandon (Desjardins et al., 1999). 
Cependant, d’autres recherches n’indiquent aucune influence (Moline, 
1987; Peng et Fetters, 1978).
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Caractéristiques de préadmission et persévérance aux études
Contexte familial

D’abord, en ce qui concerne le contexte familial, Kamanzi et al. (2010) 
indiquent (n = 10 882) qu’au Canada, les étudiants dont le père occupe un 
poste de cadre supérieur ou de professionnel ont non seulement plus de 
chances d’accéder aux études universitaires, mais également persévèrent 
plus que ceux dont le père n’occupe pas un tel poste. Aux États-Unis, 
Chen (2008) révèle que, pour l’année scolaire 1995-1996, 56% des étudiants 
(n = 6 733) issus d’une famille aisée ont obtenu un baccalauréat, contre 
seulement 26% des étudiants provenant d’une famille modeste. Dans le 
contexte sud-africain, Van Zyl (2016) mentionne qu’à l’Université de 
Johannesbourg, les étudiants (n = 21 037) issus d’un milieu défavorisé ou 
d’une famille modeste ont moins de chances de persévérer, comparative-
ment à ceux issus d’une famille aisée. Au Burkina Faso, Kobiané et Pilon 
(2013) notent que les étudiants (n = 78 018) dont le père est salarié (revenu 
substantiel et stable) ont des chances moins grandes d’être promus à la 
fin de la première année, comparativement aux étudiants dont le père est 
paysan (revenu modeste).

Caractéristiques personnelles

Pour ce qui est des caractéristiques personnelles, St. John et al. (1991) 
montrent qu’aux États-Unis (n = 6 075), à partir d’une analyse par des 
variables relatives à l’aide financière, l’expérience scolaire antérieure et 
le genre sont significativement associés à la persévérance aux études. 
Kamanzi et al. (2010) indiquent que le taux de diplomation est plus élevé 
chez les femmes que chez les hommes au Canada. Le taux de diplomation 
y est aussi plus élevé chez les étudiants de 26 ans que chez les plus jeunes. 
Par ailleurs, l’accès à l’enseignement supérieur est difficile pour les rési-
dents en milieu rural au Canada (Kamanzi et al., 2010).

Expérience scolaire antérieure

En ce qui concerne l’expérience scolaire antérieure, Engstrom et Tinto 
(2008), qui utilisent le terme underprepared students pour désigner les étu-
diants ayant une faible performance scolaire antérieure, montrent que ces 
derniers persévèrent moins aux études que ceux ayant une performance 
scolaire élevée ou ayant reçu une préparation pour aborder la formation 
universitaire. De leur côté, Kamanzi et al. (2010) relèvent que, chez les 
Canadiens de 18 à 20 ans en 1999, l’obtention du diplôme du baccalauréat 
est liée à l’expérience scolaire antérieure. Les étudiants qui avaient un score 
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élevé à l’examen de fin du secondaire consacrent plus de temps aux devoirs 
et obtiennent leur diplôme au bout de quatre ans. Enfin, les travaux de 
Murtaugh et al. (1999) indiquent qu’aux États-Unis (n = 8 867), la per-
formance scolaire antérieure est la variable ayant un effet prépondérant.

Caractéristiques de préadmission (CPA) et expérience universitaire 
(EU)

Loye et al. (2017) indiquent la rareté de recherche portant sur les liens 
entre les CPA et l’EU. Néanmoins, Allen et Bir (2012) montrent (n = 2 433) 
que l’expérience scolaire antérieure mesurée à partir du score de l’étudiant 
au secondaire est significativement liée à celui de l’étudiant à l’université. 
De leur côté, Nicpon et al. (2006) relèvent (n = 40) que le soutien social 
à travers la famille et les amis n’a aucun effet sur les résultats scolaires de 
l’étudiant. Cependant, la race et l’identité culturelle influencent l’engage-
ment des étudiants dans leur programme (Veal et al., 2012).

Expériences du système universitaire et persévérance aux études 
Pour l’expérience de classe, l’échec, la reprise de cours ou d’année 

scolaire ou encore l’abandon d’un cours ou d’un programme d’études 
sont liés en partie à la pertinence des activités d’apprentissage pour l’étu-
diant (Heilbrun, 1965; Tinto, 1997), mais également aux stratégies d’étude 
(Murdoch et al., 2012) et d’enseignement (Engstrom et Tinto, 2008), et 
influencent la persévérance aux études. Ishitani (2016) révèle (n = 7 571) 
que l’augmentation du score en première année d’un point diminue le 
risque d’abandon en deuxième année d’études. Pour sa part, Wood (2014) 
démontre que les étudiants (n = 16 100) ayant repris un cours pour amé-
liorer leur score ont plus de chances de persévérer que ceux qui n’ont pas 
repris le cours pour améliorer leur score.

En ce qui concerne les ressources universitaires (bourses, prêts et sub-
ventions), les études n’ont pas toutes établi que l’appui financier aurait 
un impact positif  sur la persévérance aux études (St. John et al., 1991). 
Pour Hansen (1983), l’aide financière aux étudiants est considérée comme 
un programme de transfert d’argent et n’a pas amélioré l’accès à l’ensei-
gnement supérieur. Astin (1976) trouve une relation négative entre la per-
sévérance aux études et le prêt chez les hommes, mais positive chez les 
femmes entre la première et la deuxième année. Terkla (1985) montre que 
le fait de recevoir l’aide financière a un effet positif  sur la persévérance 
aux études. Breier (2010), dans sa recherche sur la reconceptualisation du 
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rôle de l’aide financière dans l’enseignement supérieur, indique que, dans 
les pays en développement, nombre d’étudiants abandonnent leurs études 
pour des raisons financières. De plus, l’octroi de l’aide financière basée 
sur le mérite plutôt que sur le besoin exacerberait les inégalités entre les 
étudiants (Dowd, 2004)

Analyse de médiation
Dans un modèle de médiation (voir Figure 2), l’effet d’une variable 

indépendante X sur une variable dépendante Y est transmis par l’intermé-
diaire d’une troisième variable M, appelée médiation (MacKinnon, 2008). 
Ces relations sont traduites par les trois équations suivantes:

Équations 1, 2, 3

 Y = i1 + aX + e1 (1)

 M = i2 + αX + e2 (2)

 Y = i3 + bX + βM + e3 (3)

 Figure 2. Effet médiateur d’une variable (d’après MacKinnon, 2008)

X

X

M

(1)

(2)

a

α β

b

Y

Y



82 Alexis sAlvAdor loye, Éric Frenette, JeAn-FrAnçois KobiAnÉ

Le développement des méthodes d’analyse de médiation a connu des 
avancées importantes au cours des 10 dernières années. S’appuyant sur 
les travaux de Baron et Kenny (1986), Zhao et al. (2010) proposent une 
approche moderne où: 

1) la force d’une médiation est mesurée par l’importance ou la taille 
de l’effet indirect, plutôt que par l’absence d’effet direct, la présence 
d’un effet direct pouvant suggérer la présence d’autres variables 
médiatrices non prises en compte dans l’analyse; 

2) il n’est pas nécessaire d’avoir un effet significatif  entre la variable 
dépendante Y et la variable indépendante X, mais plutôt un effet 
indirect (α×β) significatif  puisque l’effet total est donné par α = 
(α×β)+β. Lorsque b et (α×β) sont du même signe, alors α est aussi 
du signe correspondant. Si (α×β) et b sont de signes contraires, la 
valeur de α pourrait être proche de 0 et l’effet total peut s’avérer 
non significatif; 

3) la méthode d’autoamorçage (bootstrapping) est une approche 
robuste pour déterminer le niveau de signification des effets 
(Preacher et Hayes, 2004).

Sur le plan des interprétations d’une médiation, cinq cas peuvent 
survenir:

1) médiation complémentaire: L’effet médiatisé et l’effet direct  sont 
significatifs et du même signe;

2) médiation compétitive: L’effet médiatisé (α×β) et l’effet direct b sont 
significatifs et de signes contraires;

3) médiation indirecte uniquement: L’effet médiatisé (α×β) est 
significatif, mais l’effet direct b n’est pas significatif;

4) absence de médiation – lien direct uniquement: L’effet direct  est 
significatif, mais l’effet indirect est non significatif;

5) absence de médiation: Ni l’effet direct b ni l’effet indirect (α×β) ne 
sont significatifs.

En fonction de la nature des variables dépendantes et médiatrices, dif-
férents modèles de régression linéaire (Hayes, 2013), logistique (Nguyen et 
al., 2015; VanderWeele et Vansteelandt, 2010), de survie (Lange et Hansen, 
2011) ainsi que des méthodes de décomposition des effets direct et indirect 
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ont été développés. Ces modèles s’appliquent à des données longitudinales 
et à des modèles d’analyse de survie (Gelfand et al., 2016; Lapointe-Shaw 
et al., 2018). 

Dans le cas d’une analyse de survie, pour déterminer le pourcentage 
d’effet médiatisé, VanderWeele et Vansteelandt (2010) suggèrent d’utiliser 
la formule suivante:

% = ×100 ;
ORNDE(ORNIE–1)

(ORNDE×ORNIE–1)

où2 NDE = l’effet direct; NIE = l’effet indirect et OR = le rapport des 
cotes. Cette formule est appropriée pour l’analyse des données de survie 
utilisant des modèles accélérés de la fonction de survie et des modèles de 
risque proportionnel (VanderWeele, 2016). 

Dans le cas de plusieurs variables médiatrices, le pourcentage média-
tisé par chacune des variables peut être estimé en entrant chaque variable 
médiatrice dans un modèle séparé. Le pourcentage d’effet médiatisé est 
alors donné pour chacune des variables médiatrices. La somme de ces 
pourcentages peut cependant être supérieure à 100% pour trois raisons 
(VanderWeele, 2015): 1) l’existence de variables médiatrices ayant des pro-
portions médiatisées négatives; 2) au moins une des variables médiatrices 
affecte les autres variables médiatrices; et 3) l’existence d’interaction entre 
les variables médiatrices. Pour pallier ces insuffisances, Nguyen et al. (2015) 
proposent une méthode ayant recours à une pondération utilisant l’inverse 
des rapports des cotes. Cette méthode s’applique également en cas d’inte-
raction entre les variables médiatrices, ce qui constitue ainsi une avancée 
dans l’estimation des proportions d’effet médiatisé. La détermination de 
la signification des effets est faite en recourant à la méthode d’autoamor-
çage, considérée comme robuste (VanderWeele, 2015; Zhao et al., 2010).

But de l’étude

Dans une revue systématique des écrits scientifiques publiés dans des 
revues avec comité de lecture ayant recours à plusieurs bases de données 
(ERIC, PsycINFO, MEDLINE, Ariane, Érudit et Cairn) sur les liens entre 
les caractéristiques de préadmission (CPA), l’expérience universitaire (EU) 



84 Alexis sAlvAdor loye, Éric Frenette, JeAn-FrAnçois KobiAnÉ

et la persévérance aux études (PE), Loye et al. (2017) ne trouvent aucune 
recherche traitant des trois types de variables dans le contexte africain. 
Neuf articles étudiaient les liens entre les trois types de variables, 62 por-
taient sur le lien entre CPA et PE, 12 sur le lien entre CPA et EU, et 51 sur 
le lien entre EU et PE. Seulement deux articles portaient sur les STIM. 
Ces résultats font ressortir la nécessité de réaliser des recherches sur le 
rôle médiateur de l’expérience universitaire sur la relation entre les carac-
téristiques de préadmission et la persévérance aux études. L’expérience 
universitaire permettrait d’expliquer les inégalités liées aux caractéristiques 
de préadmission sur la persévérance aux études.

Plusieurs recherches sur la persévérance en STIM suggèrent qu’une 
fois qu’on tient compte de la préparation universitaire, une partie de la 
différence entre femmes et hommes en matière de persévérance aux études 
est éliminée (Griffith, 2010; Price, 2010). Le fait d’avoir suivi des cours en 
STIM au secondaire et d’avoir obtenu un score plus élevé à l’examen de 
fin du secondaire améliorerait la persévérance aux études dans ce domaine 
(Kokkelenberg et Sinha, 2010; Price, 2010), bien que ces facteurs ne soient 
que de faibles prédicteurs de la persévérance aux études une fois les notes 
universitaires analysées (Ost, 2010; Rask, 2010). Cette dernière conclusion 
ne signifie pas que ces facteurs sont sans importance, mais plutôt que leurs 
effets passent principalement par les performances des étudiants dans les 
cours à l’université (Ehrenberg, 2010).

La présente recherche vise à mettre en lumière ces mécanismes dans 
le contexte universitaire des STIM au Burkina Faso. La question de 
recherche suivante est retenue: L’expérience universitaire joue-t-elle un 
rôle médiateur dans la relation entre les caractéristiques de préadmission 
et la persévérance aux études (mesurée par l’inscription à la maîtrise) en 
STIM au Burkina Faso? 

Diverses variables présentes dans la littérature sont à considérer: lieu 
de naissance, domaine d’étude au secondaire, délai d’inscription à l’uni-
versité et réforme éducative. 

D’abord, le lieu de naissance au Burkina Faso réfère au fait que 
l’enfant y entreprend des études au primaire. Au Burkina Faso comme 
dans nombre de pays africains, les écoles secondaires et les universités se 
trouvent généralement en zones urbaines (Schewel et Fransen, 2018), ce 
qui favorise la poursuite des études pour les étudiants nés en milieu urbain. 
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Ainsi, poursuivre des études universitaires en STIM au Burkina 
Faso suppose que les étudiants ont suivi ces programmes au secondaire. 
Toutefois, dans le processus d’orientation scolaire et universitaire, des 
diplômés d’autres programmes au secondaire (comptabilité, lettres, etc.) 
peuvent aussi s’inscrire en STIM à l’université. Ce processus d’orientation 
peut avoir des conséquences sur la persévérance aux études.

Le temps écoulé entre l’obtention du diplôme de fin du secondaire et la 
première inscription à l’université peut varier d’un étudiant à l’autre. Ainsi, 
marquer un temps d’arrêt plus ou moins long après le secondaire avant 
de poursuivre les études pourrait avoir des effets sur la persévérance aux 
études en STIM. La compréhension de l’effet du délai d’inscription pour-
rait aider à mettre en place des initiatives pour favoriser l’effet souhaité. 

Enfin, les réformes, comme celle survenue en 2000 dans l’enseignement 
supérieur au Burkina Faso, peuvent avoir des impacts sur la persévérance 
aux études. La prise en compte d’une variable sur la réforme universitaire 
dans les analyses pourrait indiquer son rôle dans la réduction des inégalités 
en matière de persévérance aux études.

Méthodologie

Processus de collecte des données
Les données utilisées dans la présente recherche ont été collectées dans 

le cadre de l’étude de Kobiané et Pilon (2013) portant sur la valorisation 
des données de l’enseignement supérieur au Burkina Faso. Les informa-
tions des formulaires administratifs universitaires remplis par les étudiants 
lors de leur inscription à l’université ont été saisies pour constituer une 
base de données comptant 14 cohortes d’étudiants (1995 à 2008). La date 
de suivi des cohortes est limitée à 2011; toutes les cohortes sont suivies 
pour un minimum de quatre ans (2008) et jusqu’à plus de 10 ans pour 
les premières. Le comité d’éthique de l’université d’attache a approuvé 
l’utilisation des données.

Échantillon
L’échantillon est constitué de 13 891 étudiants, dont 20,6% se sont 

inscrits à la maîtrise du programme d’études de sciences et technologies 
(voir Tableau 1). Ce taux d’inscription varie selon la cohorte, en fonction 
du nombre d’années suivi (de 4 à plus de 10). Les cohortes 1995, 2006, 
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2007 et 2008 (0,2% à 17,1%) ont le taux le plus bas, suivies des cohortes 
1996, 1997, 1998 et 2005 (20,7% à 26,7%) et des cohortes 1999 à 2004 
(31,1% à 35,9%). 

Concernant les caractéristiques de préadmission, pour le contexte 
familial, les pères des étudiants sont majoritairement paysans, et il y a 
plus d’hommes que de femmes inscrites en sciences et technologies. 

Pour ce qui est des caractéristiques personnelles, 92,8% des étudiants 
avaient moins de 25 ans à leur première inscription à l’université. 

En matière d’expérience scolaire antérieure, il y a légèrement plus 
d’étudiants qui sont nés en milieu urbain. Les étudiants performants à 
l’examen de fin du secondaire représentent 10,4%; sont considérés comme 
performants les étudiants ayant obtenu un score d’au moins 12 sur 20. Le 
domaine d’étude au secondaire est majoritairement les sciences (94,9%). 
Avant la réforme de 2000, 25,0% des étudiants étaient inscrits en sciences 
et technologies. Seulement 6,1% des étudiants se sont inscrits à l’université 
au moins un an après l’obtention du diplôme d’études secondaires. 

Enfin, concernant l’expérience du système universitaire, 6,7% des étu-
diants ont reçu une bourse et 59,8% ont connu au moins un redoublement 
dans leur parcours.

Variables
La variable dépendante, soit la persévérance aux études, est mesurée à 

partir de l’inscription à la maîtrise. Les variables indépendantes concernent 
les caractéristiques de préadmission, tandis que les variables médiatrices 
sont relatives à l’expérience universitaire. 

La variable réforme du système éducatif comporte deux choix: avant 
et après la réforme en 2000. L’âge à la première inscription à l’université 
est dichotomique en tenant compte du cursus normal: l’âge d’entrée au 
primaire (6 à 8 ans) et la durée des cycles d’études (6 ans pour le primaire, 
7 ans pour le secondaire avec deux reprises ou redoublements possibles 
par cycle). Le score à l’examen ministériel de fin du secondaire (portant sur 
toutes les disciplines) est dichotomique selon le niveau de performance.

Analyse
Le modèle de régression de Cox (1972) permet d’analyser la persévé-

rance aux études en tant que processus longitudinal (Tinto, 1997). Il est de 
loin le plus utilisé pour l’analyse de données longitudinales (Cleves, 2008) 
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Tableau 1
Définition des variables et échantillon

Variables Définition Nbre %

Persévérance aux études Inscription à la maîtrise

1 = Oui 2 861 20,6

0 = Non 11 030 79,4

Caractéristiques de préadmission

Contexte familial Profession du père

0 = Paysan 6 087 43,8

1 = Salarié 3 354 24,2

2 = Autre 4 450 32,0

Caractéristiques personnelles Genre

1 = Féminin 1 780 12,8

0 = Masculin 12 112 87,2

Âge à la 1re inscription à l’université

0 = ≥25 ans 1 002 7,2

1 = <25 ans 12 889 92,8

Lieu de naissance

0 = Urbain 7 000 50,4

1 = Rural 6 891 49,6

Expérience scolaire antérieure Score à l’examen de fin du secondaire

0 = 10-12 12 447 89,6

1 = 12-20 1 444 10,4

Domaine d’étude

0 = Littérature/technique 710 5,1

1 = Sciences 13 181 94,9

Réforme du système éducatif

0 = Avant réforme 3 467 25,0

1 = Après réforme 10 424 75,0

Délai d’inscription à l’université

0 = >1 an 844 6,1

1 = ≤1 an 13 047 93,9

Expérience du système universitaire Obtention de bourse

0 = Non 12 965 93,3

1 = Oui 926 6,7

Redoublement

0 = Non 5 588 40,2

1 = Oui 8 303 59,8
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et permet de résoudre les problèmes liés à la censure et à la troncature, qui 
ne peuvent être résolus dans le cas des données transversales (Kamanzi 
et al., 2016). Dans ce modèle, une variable de temps est créée, et corres-
pond à la durée entre la date de la première inscription à l’université et 
l’inscription à la maîtrise. Les rapports de cotes (OR) sont utilisés pour 
l’interprétation des résultats en comparant les groupes à celui de référence 
pour chaque variable. Lorsque OR >1, le groupe a 1-OR fois plus de 
chances de persévérer que celui de référence de ladite variable. Lorsque 
OR ≤1, le groupe de référence a 1-OR fois moins de chances de persévérer 
que celui considéré pour la comparaison. La qualité de l’ajustement est 
estimée à l’aide des résidus de Cox et Snell (1968): si le risque cumulé est 
proche de la ligne droite à 45° (Cleves, 2008), cela signifie que les données 
s’ajustent au modèle.

Cette recherche tire profit des avancées significatives des modèles 
modernes d’analyses de médiation (Nguyen et al., 2015; VanderWeele, 
2015; Zhao et al., 2010). Quatre modèles sont examinés: 

1) estimation de l’effet des caractéristiques de préadmission sur la 
persévérance aux études; 

2) ajout de la variable relative à l’obtention d’une bourse au modèle 1, 
ce qui permet d’observer les changements dans les rapports de cotes; 

3) ajout de la variable relative au redoublement au modèle 1 pour 
observer les changements dans les rapports de cotes; 

4)  inclusion des deux variables médiatrices simultanément au modèle 1. 

Le test du ratio de vraisemblance est utilisé pour apprécier la valeur 
ajoutée des variables dans les modèles (Crichton, 2002). La méthode d’au-
toamorçage est utilisée pour effectuer 1 000 réplications afin de détermi-
ner le niveau de signification des effets direct et indirect. La proposition 
d’effet médiatisé est calculée pour des médiations indirectes uniquement 
et complémentaires, mais ne s’applique pas à des médiations compétitives 
(VanderWeele, 2015).
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Résultats

Modèle 1: effets des caractéristiques de préadmission sur la 
persévérance aux études

La qualité de l’ajustement est estimée à l’aide des résidus de Cox et 
Snell (1968). L’estimation des β2 montre une absence de différence signi-
ficative et le graphique des résidus indique que les données s’ajustent au 
modèle de régression de Cox. Les résultats révèlent que la profession du 
père (autre), le genre, l’âge à la première inscription à l’université, le score 
à l’examen de fin du secondaire, le délai d’inscription à l’université et la 
réforme universitaire permettent de prédire la persévérance aux études à 
la maîtrise en STIM au Burkina Faso (voir Tableau 2). Les variables lieu 
de naissance et domaine d’étude sont non significatives.

Aucune différence significative n’est observée entre les étudiants dont 
le père est salarié et ceux dont le père est paysan. Les étudiants dont le 
père travaille dans d’autres secteurs (p. ex., le commerce) ont 11% moins de 
chances de persévérer à la maîtrise, comparativement aux étudiants dont 
le père est paysan. En ce qui concerne les femmes, elles ont 15% moins de 
chances de persévérer à la maîtrise que les hommes. Les étudiants ayant 
moins de 25 ans lors de leur première inscription à l’université ont 35% 
plus de chances de persévérer à la maîtrise que ceux ayant 25 ans et plus. 
De plus, les étudiants ayant eu un score supérieur ou égal à 12 à l’examen 
de fin du secondaire ont 28% plus de chances de persévérer à la maîtrise 
que ceux ayant eu un score inférieur. Les étudiants ayant fait leur première 
inscription plus d’un an après la réussite de l’examen de fin du secondaire 
ont 20% moins de chances de persévérer à la maîtrise que les autres. Enfin, 
les étudiants inscrits après la réforme du système éducatif  en 2000 ont 
deux fois plus de chances de persévérer à la maîtrise que ceux ayant fait 
leur inscription avant ladite réforme.

Modèle 2: analyse de médiation avec la variable obtention de bourse
Les résultats de la régression de Cox présentent plusieurs similarités 

avec ceux du modèle 1. L’effet de la profession du père (autre), du genre, de 
l’âge à la première inscription et du délai d’inscription reste pratiquement 
inchangé3. Cependant, une légère baisse (6%) est observée dans l’effet du 
score à l’examen de fin du secondaire et une faible augmentation (3%) de 
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Tableau 2
Effets de l’expérience universitaire sur le lien entre les caractéristiques 

de préadmission et la persévérance aux études : régression de Cox

Variables Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Caractéristiques de préadmission
 Contexte familial
  Profession
   Paysan (réf.)
   Salarié 0,97 0,98 0,95 0,95
   Autre 0,89** 0,89** 0,94 0,94
 Caractéristiques personnelles
  Genre
   Masculin (réf.)
   Féminin 0,85** 0,85* 0,94 0,94
  Âge à la 1re inscription à l’université
   ≥25 ans (réf.)
   <25 ans 1,35** 1,35* 1,09 1,09
  Lieu de naissance 
   Urbain
   Rural 0,95 0,95 0,99 0,98
 Expérience scolaire antérieure
  Domaine d’étude au secondaire
   Littérature/technique
   Sciences 1,12 1,12 1,09 1,09
  Score à l’examen de fin du secondaire
   10-12 (réf.)
   12-20 1,28*** 1,22*** 1,20*** 1,15*
  Délai d’inscription
   >1 an
   ≤1 an 0,80* 0,80* 0,79* 0,79*
  Réforme du système éducatif
   Avant la réforme (réf.)
   Après la réforme 2,00** 2,03*** 1,74*** 1,77***
Expérience du système universitaire
  Obtention de bourse
   Non (réf.)
   Oui 1,25*** 1,23***
  Redoublement
   Non (réf.)
   Oui 0,22*** 0,22***
Pseudo-R2 0,7 % 0,7 % 3,3 % 3,3 %
Test du ratio de vraisemblance 298,39*** 310,99*** 1409,89*** 1420,84***

Note. réf. = catégorie de référence ; * = p < 0,05 ; ** = p < 0,01 ; *** = p < 0,001. 
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l’effet de la réforme est constatée. En ce qui concerne l’expérience universi-
taire, les étudiants ayant une bourse ont 25% plus de chances de persévérer 
à la maîtrise que les non-boursiers.

Les résultats présentés au Tableau 3 révèlent que, pour la profession 
du père (salarié et autre) et le lieu de naissance, il y a absence de médiation 
(effets direct et indirect non significatifs) de la bourse. Une absence de 
médiation de la bourse avec lien direct uniquement (effet direct significatif  
et effet indirect non significatif) est constatée pour le genre, l’âge à l’ins-
cription, le domaine d’étude et le score à l’examen de fin du secondaire. 
Pour le délai d’inscription à l’université et la réforme du système éducatif, 
l’analyse indique une médiation indirecte uniquement de la variable bourse 
(effet direct non significatif  et effet indirect significatif).

Modèle 3: analyse de médiation avec la variable redoublement
Les résultats de la régression de Cox sont plutôt contrastés par rap-

port aux deux modèles précédents. Il en découle des effets non significatifs 
pour la profession du père (salarié et autre), le genre, l’âge à la première 
inscription à l’université, le lieu de naissance et le domaine d’étude. Une 
diminution de l’effet du score à l’examen de fin du secondaire (8%), du 
délai d’inscription à l’université (1%) et de la réforme (26%) est constatée. 
En ce qui concerne l’expérience universitaire, les étudiants ayant redoublé 
ont 78% plus de risques d’abandonner avant l’inscription à la maîtrise.

Les résultats présentés au Tableau 3 montrent une absence de média-
tion du redoublement pour la profession du père (salarié), le lieu de nais-
sance et le délai d’inscription. Une absence de médiation du redoublement 
avec un lien direct uniquement est révélée pour le genre et le domaine 
d’étude. Une médiation indirecte uniquement du redoublement est consta-
tée pour la profession du père (autre), l’âge à l’inscription et le score à 
l’examen de fin du secondaire. Enfin, concernant la réforme universitaire, 
il ressort des effets indirect et direct significatifs de signes opposés, ce qui 
traduit une médiation compétitive.

Modèle 4: analyse de médiation avec les deux variables médiatrices
Le modèle 4, qui considère simultanément les deux variables média-

trices, présente des résultats de la régression de Cox similaires au modèle 3: 
effet non significatif  pour la profession du père (salarié et autre), pour le 
genre, pour l’âge à la première inscription à l’université, pour le lieu de 
naissance et pour le domaine d’étude. Toutefois, une baisse du rapport des 
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Tableau 3
Décomposition des effets des variables

 Variables
Obtention d’une bourse Redoublement Les 2 variables médiatrices Types de médiation

Valeur % p Valeur %* p Valeur % p Obtention 
 d’une bourse Redoublement Les 2 variables 

médiatrices

Profession du père : salarié AM AM AM

Effet indirect -0,009 10,6 0,76 -0,058 70,6 0,08 -0,058 70,2 0,08

Effet direct -0,072 89,4 0,19 -0,023 29,4 0,66 -0,023 29,8 0,66

Effet total -0,081 100,0 0,07 -0,081 100,0 0,07 -0,081 100,00 0,07

Profession du père : autre AM Médiation indirecte 
uniquement

Médiation indirecte 
uniquement

Effet indirect -0,008 29,9 0,35 -0,053 68,0 0,00 -0,053 68,0 0,00

Effet direct -0,019 70,1 0,63 0,026 32,0 0,48 0,026 32,0 0,48

Effet total -0,027 100,0 0,48 -0,027 100,0 0,48 -0,027 100,00 0,48

Genre AM : lien direct 
uniquement

AM : lien direct 
uniquement

AM : lien direct 
uniquement

Effet indirect 0,000 0,0 0,98 -0,002 1,3 0,92 -0,011 8,5 0,54

Effet direct -0,121 100,0 0,02 -0,119 98,7 0,02 -0,107 91,5 0,03

Effet total -0,121 100,0 0,02 -0,121 100,0 0,02 -0,117 100,00 0,03

Âge à l’inscription AM : lien direct 
uniquement

Médiation indirecte 
uniquement

Médiation indirecte 
uniquement

Effet indirect 0,021 5,1 0,19 0,396 78,8 0,00 0,499 94,7 0,00

Effet direct 0,515 94,9 0,00 0,140 21,2 0,16 0,037 5,3 0,71

Effet total 0,536 100,0 0,00 0,536 100,0 0,00 0,536 100,00 0,00

Domaine d’étude AM : lien direct 
uniquement

AM : lien direct 
uniquement

Médiation indirecte 
uniquement

Effet indirect -0,001 0,0 0,93 -0,001 0,0 0,95 0,402 68,0 0,00
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 Variables
Obtention d’une bourse Redoublement Les 2 variables médiatrices Types de médiation

Valeur % p Valeur %* p Valeur % p Obtention 
 d’une bourse Redoublement Les 2 variables 

médiatrices

Effet direct 0,667 100,0 0,00 0,667 100,0 0,00 0,265 32,0 0,05

Effet total 0,666 100,0 0,00 0,666 100,0 0,00 0,666 100,00 0,00

Lieu de naissance AM AM AM

Effet indirect -0,003 8,0 0,86 -0,003 8,0 0,86 -0,006 15,3 0,78

Effet direct -0,037 92,0 0,39 -0,037 92,0 0,39 -0,034 84,7 0,41

Effet total -0,040 100,0 0,29 -0,040 100,0 0,29 -0,040 100,00 0,29

Score à l’examen de fin du secondaire AM : lien direct 
uniquement

Médiation indirecte 
uniquement

Médiation 
complémentaire

Effet indirect 0,002 0,7 0,97 0,185 74,7 0,00 0,134 55,6 0,00

Effet direct 0,254 99,3 0,00 0,071 25,3 0,18 0,122 44,4 0,04

Effet total 0,256 100,0 0,00 0,256 100,0 0,00 0,256 100,00 0,00

Délai d’inscription Médiation indirecte 
uniquement

AM Médiation 
compétitive

Effet indirect -0,082 92,1 0,02 -0,015 16,0 0,48 0,408 – 0,00

Effet direct -0,007 7,9 0,93 -0,075 84,0 0,39 -0,524 – 0,00

Effet total -0,089 100,0 0,29 -0,089 100,0 0,29 -0,116 – 0,00

Réforme du système éducatif Médiation indirecte 
uniquement

Médiation 
compétitive

Médiation 
compétitive

Effet indirect -0,089 76,0 0,00 0,408 – 0,00 0,322 – 0,00

Effet direct -0,027 24,0 0,55 -0,524 – 0,00 -0,438 – 0,00

Effet total -0,116 100,0 0,00 -0,116 – 0,00 -0,116 – 0,00

Note. * = La proportion n’est pas calculée en cas de médiation compétitive ou d’effets direct et indirect de signe contraire ; AM = absence de médiation.
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cotes de 13% est observée pour le score à l’examen de fin du secondaire, 
de 1% pour le délai d’inscription à l’université et de 23% pour la réforme 
du système éducatif. En ce qui concerne l’expérience universitaire, les étu-
diants ayant redoublé ont 78% plus de risques d’abandonner avant la 
maîtrise et ceux ayant une bourse ont 23% plus de chances de persévérer 
à la maîtrise.

L’analyse de médiation révèle une absence de médiation des deux 
variables médiatrices pour la profession du père (salarié) et le lieu de nais-
sance. Il y a une absence de médiation des deux variables médiatrices avec 
un lien direct uniquement pour le genre. Une médiation indirecte unique-
ment des deux variables médiatrices pour la profession du père (autre), 
pour l’âge à l’inscription et pour le domaine d’étude est obtenue. Pour le 
score à l’examen de fin du secondaire, les résultats indiquent une médiation 
complémentaire (effets direct et indirect significatifs et de même signe). 
Concernant le délai d’inscription et la réforme du système universitaire, il 
ressort des effets direct et indirect significatifs et de signes opposés, d’où 
l’existence d’une médiation compétitive.

Discussion

L’objectif  de cette recherche consistait à analyser l’effet médiateur 
de l’expérience universitaire sur la relation entre les caractéristiques de 
préadmission et la persévérance aux études à la maîtrise en STIM au 
Burkina Faso. Un premier constat concerne la faible proportion d’étu-
diants qui progressent jusqu’à l’inscription à la maîtrise. Ce résultat est 
cependant plus élevé qu’au Togo (pays frontalier du Burkina Faso), où 
seulement 20% des étudiants de première année en sciences s’inscrivent en 
deuxième année (Houme, 2009). Une faible persévérance aux études pour-
rait être considérée comme une perte de main-d’œuvre qualifiée dans ce 
domaine (Rottinghaus et al., 2018) et comme une inefficience des dépenses 
publiques. Les autorités gouvernementales devraient se pencher sur les 
motifs d’abandon dans ces programmes. Une amélioration de la persévé-
rance aux études à la maîtrise permettrait d’investir dans le développe-
ment socioéconomique. Une croissance économique soutenue en Afrique 
exige un renforcement des capacités en STIM, de même que plus de main-
d’œuvre qualifiée à la maîtrise, au doctorat et en recherche appliquée pour 
accroître la mise en œuvre des technologies et la productivité totale.



95Rôle médiateur de l’expérience universitaire

Les résultats du modèle 4 indiquent que les étudiants ayant redoublé 
ont 78% plus de risques d’abandonner avant la maîtrise en STIM, tandis 
que ceux ayant une bourse ont 23% plus de chances de persévérer à la 
maîtrise. L’offre de bourse aux étudiants leur permettrait non seulement 
de payer les frais de scolarité, mais aussi de se procurer des livres de cours 
et de persévérer aux études à la maîtrise en STIM. Ces résultats sont 
représentatifs de ceux trouvés pour chacune des variables médiatrices. Ils 
corroborent ceux de Kobiané et Pilon (2013) et s’inscrivent dans le modèle 
de Tinto, qui postule que l’expérience universitaire à travers des ressources 
financières affecte la persévérance aux études. Terkla (1985) indique qu’aux 
États-Unis (n = 12 980), le fait de recevoir de l’aide financière a aussi un 
effet positif sur la persévérance aux études. Ces résultats vont dans le même 
sens que ceux de Chen et Desjardins (2010), qui démontrent que les prêts 
subventionnés ont en moyenne un effet positif  sur la persévérance aux 
études, tandis que les prêts non subventionnés n’exercent aucune influence 
significative. Au Burkina Faso, la reprise d’un cours réfère à une reprise 
d’un échec, plutôt que de viser l’amélioration de la note, ce qui explique 
les différences par rapport à l’étude de Wood (2014) aux États-Unis.

Contexte familial
Variable peu considérée dans la littérature (Loye et al., 2017; Murdoch 

et al., 2012), la profession du père fait ressortir des différences en matière 
de persévérance aux études à la maîtrise en STIM au Burkina Faso. Les 
étudiants dont le père travaille dans un secteur autre que l’agriculture et 
l’administration publique persévèrent moins à la maîtrise. L’hypothèse 
avancée est que ces étudiants persévèrent moins, car les activités commer-
ciales se déroulent tout au long de l’année, tandis que l’activité agricole 
concerne une période plus courte (juillet à octobre, ce qui correspond aux 
périodes des vacances scolaires). Ainsi, même si les étudiants travaillent 
avec leur père paysan pendant la saison agricole, leur temps voué aux 
études n’en est pas affecté. Ces inégalités s’expliqueraient principalement 
par le redoublement (médiation indirecte uniquement); l’absence de média-
tion pour la bourse étant constatée au modèle 2. Pour les étudiants dont 
le père est salarié et ceux dont le père est paysan, aucun lien et aucune 
médiation ne sont recensés avec l’expérience universitaire et la persévé-
rance aux études à la maîtrise en STIM.
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Caractéristiques personnelles
Les étudiantes ont moins de chances de s’inscrire aux études à la 

maîtrise en STIM, comparativement à leurs collègues masculins. Dans le 
contexte burkinabè, les femmes consacrent beaucoup de temps aux travaux 
ménagers (cuisine, lessive, etc.) et aux soins pour les membres du ménage, 
ce qui limite le temps consacré aux études. Cette situation constitue un 
obstacle à la persévérance en STIM, et compromet l’accès à des emplois 
décents et à l’autonomie (Banque mondiale, 2020). La différence selon le 
genre est aussi constatée aux États-Unis et en Europe (Ehrenberg, 2010; 
Green et Sanderson, 2018; Smeding, 2012), mais le constat inverse s’ap-
plique au Canada (Kamanzi et al., 2016). Que ce soit l’obtention d’une 
bourse ou le redoublement, aucune de ces deux variables médiatrices ne 
permet d’expliquer cette inégalité. Une avenue à privilégier serait de consi-
dérer la préparation universitaire, qui permet d’éliminer une partie de la 
différence entre femmes et hommes en matière de persévérance aux études 
(Griffith, 2010; Price, 2010). Des recherches sur les pratiques d’étude, sur 
les projets socioprofessionnels et sur les approches pédagogiques pour-
raient aider à comprendre ces résultats.

Les différences liées à l’âge lors de l’inscription à l’université sont éga-
lement répertoriées (Green et Sanderson, 2018; Kokkelenberg et Sinha, 
2010). Selon ces auteurs, commencer les études en STIM à un jeune âge 
serait donc avantageux pour améliorer la persévérance aux études. Ces iné-
galités s’expliqueraient par le redoublement (médiation indirecte unique-
ment); l’absence de médiation pour la bourse étant constatée au modèle 2.

Aucun lien et aucune médiation ne sont recensés pour le lieu de nais-
sance (rural ou urbain) avec l’expérience universitaire et la persévérance 
aux études à la maîtrise en STIM. L’inclusion de cette variable dans la 
recherche repose sur le fait qu’au Burkina Faso comme dans nombre de 
pays africains, les écoles secondaires et les universités se trouvent généra-
lement en zones urbaines (Schewel et Fransen, 2018), ce qui implique une 
migration vers les villes. 

Expérience scolaire antérieure
À l’opposé d’autres études (Kokkelenberg et Sinha, 2010; Price, 2010), 

la présente étude ne recense pas de différences quant à la persévérance aux 
études à la maîtrise en STIM entre les étudiants ayant reçu une formation 
dans ce domaine au secondaire et ceux d’autres programmes d’études. Ce 
résultat pourrait s’expliquer par la faible proportion d’étudiants d’autres 
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programmes qui poursuivent des études en STIM à l’université. Que ce 
soit l’inclusion de la variable médiatrice bourse ou redoublement, il res-
sort un lien direct sur la persévérance aux études à la maîtrise en STIM. 
L’inclusion des deux variables médiatrices amène à expliquer ces inégalités 
(médiation indirecte uniquement). Bien que le domaine d’étude ne prédise 
pas la persévérance aux études en STIM, son effet est expliqué par les deux 
variables médiatrices liées à l’expérience universitaire (bourse et redou-
blement). Ce résultat conforte ainsi la thèse de Zhao et al. (2010), selon 
laquelle nul besoin d’avoir un effet significatif  de la variable d’exposition 
pour analyser une médiation. Remarquons que c’est en présence des deux 
variables médiatrices que la médiation indirecte uniquement est observée; 
il en découle que l’obtention de la bourse et un meilleur encadrement des 
étudiants peuvent expliquer l’effet du domaine d’étude. Des études futures 
sont nécessaires pour tenter d’expliquer davantage ces résultats. Une ave-
nue à explorer concerne les travaux d’Ehrenberg (2010), qui indiquent que 
l’effet de cette variable passerait principalement par une autre variable de 
l’expérience universitaire, soit la performance scolaire à l’université.

Le score à l’examen de fin du secondaire est un critère de différen-
ciation en matière de persévérance aux études à la maîtrise en STIM au 
Burkina Faso, comme dans d’autres pays (Green et Sanderson, 2018; 
Kamanzi et al., 2010; Kokkelenberg et Sinha, 2010; Price, 2010). Si l’inclu-
sion de la variable médiatrice bourse ne permet pas d’expliquer les inéga-
lités liées à la persévérance aux études à la maîtrise en STIM, l’inclusion 
de la variable médiatrice redoublement uniquement le permet. Lorsque 
les deux variables médiatrices sont prises en compte, une médiation com-
plémentaire est observée, ce qui permet d’expliquer en partie la relation 
entre les caractéristiques de préadmission et la persévérance aux études à 
la maîtrise en STIM. Des recherches futures sont nécessaires pour tenter 
d’expliquer ces résultats. Une avenue à explorer est de considérer ce facteur 
en lien avec les performances des étudiants dans les cours à l’université 
(Ehrenberg, 2010).

Les étudiants qui s’inscrivent plus tard (après un an) ont moins de 
chances de persévérer aux études à la maîtrise en STIM, comparative-
ment à ceux l’ayant fait plus tôt. Une médiation indirecte de la variable 
bourse est obtenue. L’obtention d’une bourse vient expliquer les inégalités 
entre les étudiants selon le délai d’inscription. Une médiation compéti-
tive est constatée lors de l’inclusion des deux variables médiatrices. Les 
bourses sont offertes aux récents diplômés du secondaire qui satisfont les 
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conditions d’obtention (âge, délai d’inscription, revenu des parents, etc.); 
les étudiants qui ne s’inscrivent pas immédiatement après leur succès à 
l’examen de fin du secondaire ont peu de chances d’obtenir une bourse. 
Ainsi, le délai d’inscription serait négativement associé à l’obtention d’une 
bourse, qui est positivement associée à la persévérance aux études. Cet 
aspect expliquerait la médiation compétitive constatée. À notre connais-
sance, cette variable est absente de la littérature scientifique et doit être 
plus documentée.

Les résultats des étudiants inscrits après la réforme universitaire de 
2000 sont aussi révélateurs de l’amélioration de la persévérance aux études 
à la maîtrise en STIM. Dans le cadre de cette réforme, l’université est pas-
sée d’un système de certificats à un système modulaire, ce qui permet aux 
étudiants de s’inscrire à plusieurs reprises à un cours jusqu’à l’obtention du 
diplôme (ce qui était préalablement limité à trois inscriptions avant cette 
réforme). Des améliorations ont aussi concerné l’octroi de l’aide financière 
à nombre d’étudiants et l’augmentation de l’attribution de bourse d’études. 
Une médiation indirecte est obtenue pour la variable bourse, tandis qu’une 
médiation compétitive est obtenue pour le redoublement uniquement et 
lors de l’inclusion des deux variables médiatrices. L’existence d’une média-
tion compétitive suggère la présence d’autres variables médiatrices (p. ex., 
l’interaction avec les pairs et le corps professoral) non prises en compte 
dans l’analyse (Zhao et al., 2010).

Limites
Malgré les contributions de la présente recherche, une des limites 

concerne la non-prise en compte de certaines variables: éducation des 
parents et interaction entre les étudiants et les enseignants pour mieux 
comprendre la persévérance aux études en sciences et technologies. Les 
conditions d’apprentissage et d’encadrement ainsi que de pédagogie uni-
versitaire sont également des perspectives de recherche intéressantes en 
lien avec la persévérance aux études en STIM. Enfin, des recherches sur 
la persévérance à la licence et au doctorat sont des avenues à explorer, et 
ce, dans des pays africains ayant des caractéristiques similaires du système 
éducatif.
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Conclusion

Cette recherche a permis de contribuer à approfondir les connaissances 
sur la persévérance aux études à la maîtrise en STIM au Burkina Faso. 
Elle démontre l’importance du rôle médiateur de l’expérience universi-
taire (bourse et redoublement) sur la relation entre les caractéristiques de 
préadmission et la persévérance aux études à la maîtrise. Elle y contribue 
de diverses façons: 

1) une des premières en STIM dans le contexte burkinabè et africain; 

2) utilisation de 14 cohortes d’étudiants (près de 14 000 étudiants); 

3) utilisation du modèle de régression de Cox (1972) pour tenir compte 
du processus longitudinal de la persévérance aux études; 

4) utilisation de l’approche moderne d’analyse de médiation de Zhao 
et al. (2010). 

Les deux variables médiatrices (bourse et redoublement) permettent 
d’expliquer l’effet des caractéristiques de préadmission (la profession du 
père [autre], l’âge à l’inscription et le domaine d’étude au secondaire) sur 
la persévérance aux études à la maîtrise en STIM au Burkina Faso; l’effet 
étant majoritairement causé par le redoublement. Pour le score à l’exa-
men de fin du secondaire (médiation complémentaire), les deux variables 
médiatrices expliqueraient en partie sa relation avec la persévérance aux 
études à la maîtrise en STIM. Selon Zhao et al. (2010), cela indiquerait 
que d’autres variables médiatrices devraient être incluses dans les ana-
lyses. Grâce à l’octroi d’une bourse selon le besoin et au renforcement 
de l’encadrement des étudiants pour réduire le redoublement, les taux 
d’inscription à la maîtrise en STIM pourraient être améliorés. Enfin, les 
deux variables médiatrices expliqueraient en partie le lien du délai d’ins-
cription et de la réforme avec la persévérance aux études à la maîtrise 
en STIM (médiation compétitive). La variable bourse seule explique tout 
l’effet de ces deux variables. Ainsi, l’apport de la bourse est essentiel pour 
une meilleure persévérance aux études, mais le redoublement apparaît 
comme le talon d’Achille dans la médiation des effets de la réforme et 
du délai d’inscription. Il ne suffit donc pas de donner des bourses pour 
assurer une meilleure persévérance aux études en STIM, mais de fournir 
un meilleur encadrement pour éviter les redoublements. 
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Les étudiants inscrits après la réforme de l’université en 2000 ont deux 
fois plus de chances de persévérer aux études à la maîtrise en STIM au 
Burkina Faso que ceux ayant fait leur inscription avant ladite réforme. 
Cependant, les taux d’inscription à la maîtrise restent faibles. L’expérience 
universitaire joue un rôle important expliquant les inégalités liées aux 
caractéristiques de préadmission. L’amélioration des conditions d’encadre-
ment et la mise à disposition de ressources permettant de réduire le redou-
blement sont des approches à privilégier. Enfin, bien qu’un des objectifs 
de la réforme soit d’assurer l’accès égalitaire à une éducation de qualité, 
les femmes persévèrent moins que les hommes à la maîtrise en STIM. Des 
mesures devraient être mises en place afin de corriger la situation.

L’importance de mettre en place des dispositifs d’aide à la persévé-
rance aux études en vue du renforcement du capital humain d’un pays ainsi 
que de son développement économique et social est reconnue. Améliorer 
la persévérance aux études à la maîtrise et au doctorat dans le domaine 
des STIM ainsi que la recherche sur cette problématique pourrait être 
un moyen puissant d’améliorer la vie des Burkinabè en apportant des 
solutions à certains des problèmes sociosanitaires (p. ex., le paludisme, 
les maladies hydriques, la faim, etc.). Cela contribuerait à l’atteinte des 
objectifs de développement durable à travers une éducation de qualité et 
inclusive.
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NOTES

1. Pour plus de détails: https://www.banquemondiale.org/fr/country/burkinafaso/overview
2. NDE: natural direct effect, NIE: natural indirect effect et OR: odds ratio.
3. Il existe de légères différences après trois chiffres après la virgule.
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