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De	   plus	   en	   plus,	   un	   nombre	   grandis-‐
sant	  de	  jeunes,	  tant	  seuls	  qu’en	  couple	  
ou	   accompagnés	   d’enfants,	   recher-‐
chent	  un	  mode	  de	   vie	  particulier,	   une	  
meilleure	   qualité	   de	   vie	   et	   de	   nou-‐
veaux	   défis	   en	   s’installant	   à	   la	   cam-‐
pagne.	  Mais	   qui	   sont	   ces	   jeunes	   néo-‐
ruraux	   au	   Québec	  ?	   On	   connait	   peu	  
leurs	   profils,	   trajectoires	   et	   motiva-‐
tions	  tout	  comme	  leurs	  besoins	  et	  dif-‐

ficultés	   lors	   de	   l’installation	   en	   milieu	  
rural.	  	  

L’objectif	  de	  cet	  article	  est	  de	  pré-‐
senter	   un	   portrait	   inédit	   des	   jeunes	  
néo-‐ruraux	   et	   de	   faire	   ressortir	   leur	  
processus	   d’insertion	   ainsi	   que	   les	  
principaux	   défis	   sous-‐jacents	   à	   ce	  
mouvement	   migratoire1.	   Par	   jeunes	  
néo-‐ruraux	  nous	  entendons	  des	  indivi-‐

dus	   âgés	   entre	   25	   et	   39	   ans	   qui	   vi-‐
vaient	   en	  milieu	   urbain	   et	   qui	   ont	   fait	  
le	  choix	  de	  migrer	  en	  permanence	  à	  la	  
campagne.	  Nous	  avons	  choisi	  de	  nous	  
arrêter	   sur	   leurs	   expériences	   car	   ce	  
groupe	   d’âge	   est	   au	   cœur	   des	   préoc-‐
cupations	   contemporaines	   de	   nom-‐
breux	   décideurs.	   Ces	   derniers,	   en	   ef-‐
fet,	   sont	   à	   développer	   une	   stratégie	  
de	   croissance	   démographique	   et	   de	  
renouvellement	   de	   population	   rurale,	  
en	   mettant	   notamment	   l’accent	   sur	  
l'établissement	   des	   jeunes	   familles	  
(Simard,	  2011).	  Notre	  article	  permettra	  
de	   mieux	   connaître	   la	   réalité	   de	   ces	  
jeunes,	   tout	   en	   palliant	   certaines	   la-‐
cunes	  dans	   la	   littérature	  scientifique	  à	  
ce	  sujet.	  	  

L’article	   est	   structuré	   en	   cinq	   par-‐
ties.	   D’abord,	   sont	   présentés	   le	   con-‐
texte	  de	  ce	  type	  de	  migration	  au	  Qué-‐
bec	   ainsi	   que	   la	   méthodologie	   basée	  
sur	  une	  approche	  qualitative.	  Puis,	   les	  
deux	   parties	   suivantes	   abordent	   tant	  
le	  profil	   et	   les	   trajectoires	  migratoires	  
des	   jeunes	   néo-‐ruraux,	   que	   leurs	   mo-‐
tifs	   de	   migrer.	   Ensuite,	   nous	   nous	   at-‐
tardons	   sur	   leur	   insertion	   globale,	   à	  
savoir	   résidentielle,	   professionnelle,	  
sociale	  et	  politique.	  Dans	  une	  dernière	  
partie,	   les	   projets	   d’avenir	   de	   ces	  
jeunes	  quant	  à	   leur	  désir	  de	   rester	  ou	  
de	   partir	   de	   leur	   MRC	   sont	   analysés.	  
En	  guise	  de	  conclusion,	  l’enjeu	  associé	  
à	   l’incertitude	   des	   trajectoires	   futures	  
des	  jeunes	  est	  discuté.	  

Contexte	  et	  méthodologie	  
Cette	   recherche	   s’inscrit	   dans	   le	   con-‐
texte	   plus	   général	   de	   l’exode	   des	  
jeunes,	   phénomène	   bien	   documenté	  
au	  Canada	  et	  au	  Québec,	  entres	  autres	  
par	  les	  travaux	  du	  Groupe	  de	  recherche	  
sur	   la	   migration	   des	   jeunes	   (GRMJ).	  
S’ils	   quittent	   leur	   région	   d’origine,	  
c’est	   pour	   différentes	   raisons,	   telles	  
vivre	   de	   façon	   indépendante,	   pour-‐
suivre	   des	   études,	   trouver	   du	   travail,	  
bonifier	   le	   salaire	   ou	   acquérir	   de	   nou-‐
velles	  expériences	  (Dupuy	  et	  al,	  2000	  ;	  
Gauthier	  et	   al,	   2003).	   Pour	   les	  munici-‐
palités	   rurales,	   ce	   phénomène	   se	   tra-‐
duit	  souvent	  par	  la	  fermeture	  d’écoles,	  
le	   vieillissement	   de	   la	   population	   et	  
une	   dégradation	   du	   tissu	   social	   et	   de	  
l’économie	   locale,	   de	   sorte	   que	   plu-‐
sieurs	  organismes	  se	  sont	  penchés	  sur	  
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Quitter	  la	  ville	  pour	  s’établir	  à	  la	  campagne	  est	  un	  projet	  concrétisé	  par	  plusieurs	  jeunes	  
adultes	  en	  quête	  de	  nouveaux	  défis	  et	  d’une	  meilleure	  qualité	  de	  vie.	  Pour	  ces	   jeunes	  
néo-‐ruraux,	  cette	  migration	  coïncide	  souvent	  avec	  le	  désir	  d’achat	  d’une	  première	  mai-‐
son,	   l’arrivée	  d’un	  enfant	  ou	  encore,	  le	  démarrage	  d’une	  entreprise.	  Dans	  ce	  contexte,	  
quels	   sont	   les	  principaux	  besoins	  et	   les	  difficultés	  marquant	   leur	   insertion	  globale	  à	   la	  
campagne	  ?	  Cet	  article	  s’intéresse	  aux	  jeunes	  urbains	  âgés	  de	  25	  à	  39	  ans	  qui	  se	  sont	  ins-‐
tallés	  en	  permanence	  dans	  des	  municipalités	   rurales	  des	  MRC	  de	  Brome-‐Missisquoi	  et	  
d’Arthabaska	  au	  Québec.	  À	  travers	   leurs	  témoignages,	   il	  explore	  tant	   leurs	  trajectoires	  
migratoires	  que	  leurs	  motifs	  d’installation	  à	  la	  campagne	  ainsi	  que	  les	  modalités	  de	  leur	  
insertion	  résidentielle,	  professionnelle,	  sociale	  et	  politique.	   Il	  en	  ressort	  que	  ces	   jeunes	  
néo-‐ruraux	  sont	  mobiles,	  dynamiques,	  ambitieux	  et	  créatifs.	  Ils	  ont	  une	  grande	  capacité	  
d’adaptation	  et	  envisagent	  de	  nouveaux	  défis	   dans	   leurs	   projets	  d’avenir	  pouvant	  en-‐
trainer	  une	  nouvelle	  migration.	  
	  
Migrating	  from	  city	  to	  countryside	  is	  a	  strategy	  of	  many	  young	  adults	  in	  search	  of	  new	  
challenges	  and	  a	  better	  quality	  of	  life.	  For	  these	  young	  newcomers,	  migration	  often	  co-‐
incides	  with	   the	  desire	   to	  purchase	  a	   first	  house,	   the	   birth	   of	   a	   child	  or	   the	  establish-‐
ment	  of	  a	  new	  business.	  In	  this	  context,	  what	  are	  the	  principal	  needs	  and	  difficulties	  re-‐
lated	   to	  overall	   integration	   into	   the	  countryside?	  This	  articles	  deals	  with	  young	  urban-‐
ites—aged	  between	  25	  and	  39	  years	  old—who	  moved	  permanently	  into	  rural	  municipal-‐
ities	  in	  the	  Regional	  County	  Municipalities	  (RCMs)	  of	  Brome-‐Missisquoi	  and	  Arthabaska	  
in	  Québec.	  Through	   their	   testimonies,	   the	  article	  explores	  their	  migration	   trajectories,	  
the	   factors	   for	   migrating	   to	   the	   countryside,	   as	   well	   as	   how	   their	   residential,	   profes-‐
sional,	   social	   and	  political	   integration	  was	  achieved.	   It	   appears	   that	   these	  young	  new-‐
comers	  are	  mobile,	  dynamic,	  ambitious	  and	  creative.	  They	  have	  a	  great	  capacity	  for	  ad-‐
aptation	  and	  they	  anticipate	  new	  challenges	   in	   their	  future	  projects	  which	  could	  even	  
lead	  them	  to	  migrate	  elsewhere.	  
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la	  question	  pour	  trouver	  des	  solutions	  
à	  ce	  dépeuplement	  rural.	  	  

Il	   y	  a	  quinze	  ans,	   le	  Conseil	  perma-‐
nent	   de	   la	   jeunesse	   du	  Québec	   lançait	  
un	   important	   avis	   sur	   l’exode	   des	  
jeunes	   régionaux	   vers	   les	   centres	   ur-‐
bains.	   Ils	   y	   présentaient	   des	   recom-‐
mandations	  et	  des	  pistes	  d’action	  afin	  
de	  «	  rajeunir	  les	  régions	  »	  en	  favorisant	  
la	   rétention	   et	   l’attraction	   des	   jeunes	  
(CPJ,	  1997).	  Depuis	  ce	  temps,	  diverses	  
initiatives	  ont	  été	  entreprises	  pour	  en-‐
courager	   l’établissement	   des	   jeunes	  
en	   région	   québécoise,	   spécialement	  
par	   l’équipe	  de	  Place	  aux	   jeunes	  en	   ré-‐
gion	  qui	  cherche	  à	  sensibiliser	  la	  popu-‐
lation	   au	   phénomène	   de	   la	   migration	  
et	  au	  potentiel	  d’accueil	  des	  MRC	  hors	  
des	   grands	   centres	   (Desrosiers	   &	   Le-‐
bel,	   2004)2.	   Parallèlement,	   Solidarité	  
Rurale	   du	  Québec,	   un	   organisme	   voué	  
à	  promouvoir	   la	  revitalisation	  et	   le	  dé-‐
veloppement	   des	   campagnes	   québé-‐
coises,	   a	  mis	   en	   place	   des	   ressources	  
pouvant	  favoriser	  l’accueil	  et	  l'intégra-‐
tion	  des	  nouveaux	  résidents	  en	  milieu	  
rural3.	   Dans	   le	   contexte	   de	   mobilité	  
accrue	   de	   la	   population	   et	   de	   re-‐
cherche	  d’une	  meilleure	  qualité	  de	  vie,	  
ces	  initiatives	  semblent	  porter	  fruit.	  	  

Si	  les	  soldes	  migratoires	  des	  jeunes	  
régionaux	   affichent	   encore	   au-‐
jourd’hui	  un	  bilan	  souvent	  négatif,	  une	  
migration	   à	   contrecourant	   se	   produit,	  
déconstruisant	   «	  l’image	   de	   la	   migra-‐

tion	  comme	  mouvement	  à	  sens	  unique	  
des	  jeunes	  qui	  fuient	  les	  régions	  »	  (Cô-‐
té,	  2004	  :	  30).	  Les	  statistiques	  ne	  nous	  
permettent	   malheureusement	   pas	   de	  
distinguer,	  dans	  les	  MRC,	  les	  jeunes	  se	  
dirigeant	   clairement	   dans	   des	   munici-‐
palités	  rurales	  ou	  des	  petites	  villes	  plu-‐
tôt	  que	  dans	  des	  villes	  périurbaines.	  

Les	   comportements	   migratoires	  
des	   jeunes	  sont	  complexes	  et	  pluriels,	  
mais	   une	   tendance	   domine	  :	   ils	   sont	  
fortement	   mobiles	   (Desmarais	   &	  
Fournier,	   1997	  ;	   Gauthier,	   2003a).	   Plus	  
globalement,	   la	   migration	   des	   jeunes	  
vers	  les	  régions,	  tant	  des	  jeunes	  de	  re-‐
tour	   (Girard,	   2006	  ;	   Potvin,	   2005)	   que	  
des	   jeunes	   urbains,	   s’inscrit	   dans	   le	  
phénomène	   de	   la	   migration	   ville-‐
campagne	  que	   l’on	  étudie	  déjà	  depuis	  
plus	  de	  40	  ans	  aux	  États-‐Unis	  et	  en	  Eu-‐
rope.	   Au	   Québec,	   les	   chercheurs	   se	  
sont	   intéressés	   plus	   récemment	   à	  
cette	   problématique	   (Simard,	   2007).	  
Tant	   ici	   qu’à	   l’étranger,	   il	   semble	   y	  
avoir	   des	   lacunes	   dans	   la	   littérature	  
sur	   les	   jeunes	   néo-‐ruraux.	   Pourquoi	  
choisissent-‐ils	   de	   quitter	   la	   ville	   pour	  
s’installer	   à	   la	   campagne	  ?	   Comment	  
parviennent-‐ils	   à	   se	   loger	  ?	   Comment	  
s’intègrent-‐ils	   dans	   leur	   nouveau	   mi-‐
lieu	   de	   vie	   sur	   les	   plans	   professionnel	  
et	   social	  ?	   Quels	   sont	   leurs	   projets	  
d'avenir	  ?	   L’intérêt	   de	   l’article	   est	  
d'apporter	  de	  nouvelles	  connaissances	  

sur	   la	   situation	   spécifique	   de	   ces	  
jeunes	  néo-‐ruraux	  québécois.	  

L’analyse	  présentée	  ici	  s’appuie	  sur	  
14	   entrevues	   semi-‐dirigées,	   d’une	   du-‐
rée	   moyenne	   d’une	   heure	   et	   demie	  
chacune,	   menées	   auprès	   de	   jeunes	  
néo-‐bromisquois	   (6)	   et	   néo-‐
arthabaskiens	   (8)	  en	  2006	  et	   2007	   (fi-‐
gure	   1).	   Rappelons	   que	   ces	   entrevues	  
sont	   issues	   d’une	   recherche	   plus	   glo-‐
bale	   auprès	  de	  47	  néo-‐ruraux	  de	   trois	  
groupes	   d’âge	  :	   jeunes	   (25-‐39	   ans)	  ;	  
adultes	   d’âge	   moyen	   (40-‐59	   ans)	  ;	  
adultes	   d’âge	   mûr	   (60	   ans	   et	   plus).	  
Tous	   les	   entretiens	   portaient	   sur	   des	  
thématiques	  communes,	  dont	  leur	  his-‐
toire	   migratoire	   et	   leur	   processus	  
d'insertion	   à	   la	   campagne.	   Bien	   que	  
conscients	   que	   le	   nombre	   de	   jeunes	  
rencontrés	  ne	  permet	  pas	  de	  générali-‐
ser	   pour	   l’ensemble	   des	   jeunes	   néo-‐
ruraux,	  nous	  observons	  que	  nos	  résul-‐
tats	  correspondent	  soit	  aux	  principaux	  
constats	  dans	   la	   littérature	   internatio-‐
nale	  sur	  les	  jeunes	  néo-‐ruraux,	  soit	  aux	  
pratiques	  adoptées	  à	  maintes	  reprises	  
par	  les	  jeunes	  contemporains.	  Au	  fil	  de	  
l'article,	   aussi	   bien	   les	   convergences	  
que	   les	   divergences	   avec	   les	   autres	  
études	  sont	  relevées.	  	  

La	  sélection	  des	  territoires	  étudiés	  
n’est	   pas	   anodine,	   puisque	   les	   expé-‐
riences	   respectives	   des	   jeunes	   néo-‐
ruraux	   sont	  modulées	   par	   les	   particu-‐
larités	   des	   deux	   MRC	   dans	   lesquelles	  
ils	   ont	   choisi	   de	   déménager.	   Par	  
exemple,	  leur	  accès	  difficile	  à	  l’habitat	  
dans	  Brome-‐Missisquoi	  a	  un	  lien	  direct	  
avec	   le	   phénomène	   d’embour-‐
geoisement	   rural	   qui	   touche	  plusieurs	  
secteurs	  de	  cette	  MRC,	  axée	  principa-‐
lement	   sur	   le	   tourisme	   et	   la	   villégia-‐
ture.	   Quant	   à	   Arthabaska,	   elle	   attire	  
des	   jeunes	   néo-‐ruraux	   et	   des	   jeunes	  
migrants	   de	   retour4	   entre	   autres	   par	  
ses	   emplois	   diversifiés	   (Emploi	   Qué-‐
bec,	   2009).	   De	   par	   leurs	   caractéris-‐
tiques	   distinctes	   (p.	   ex.	   localisation,	  
économie,	  historique	  de	  peuplement),	  
ces	   deux	   MRC	   attirent	   donc	   diffé-‐
rentes	   catégories	   de	   jeunes	   pour	   s’y	  
installer	   en	   permanence5.	   D’où	  
l’avantage	  de	  choisir	  ces	  MRC	  contras-‐
tées	   car	   il	   en	   ressort	   un	   portrait	   plus	  
riche	   des	   jeunes	   néo-‐ruraux.	   Afin	   de	  
faciliter	   la	   présentation	   des	   résultats,	  
les	   données	   recueillies	   dans	   Brome-‐
Missisquoi	   sont	   présentées	   en	   pre-‐

Figure	  1.	  Localisation	  des	  MRC	  de	  Brome-‐Missisquoi	  et	  d’Arthabaska	  

 



CJRS/RCSR	  34(4)	   Numéro	  spécial	  2011	   191	  

Reproduit	  avec	  la	  permission	  du	  détenteur	  du	  copyright.	  Toute	  autre	  reproduction	  est	  interdite.	  

mier,	   suivies	   de	   celles	   d’Arthabaska.	  
Lorsqu’aucune	   référence	   territoriale	  
n’est	  évoquée,	  cela	  implique	  que	  nous	  
n’avons	   pas	   noté	   de	   différence	   entre	  
les	  jeunes	  néo-‐ruraux	  des	  deux	  MRC.	  

Profil	   et	   trajectoires	   migratoires	   des	  
jeunes	  néo-‐ruraux	  
Les	   jeunes	   néo-‐ruraux	   ayant	   choisi	   de	  
migrer	  en	  permanence	  à	   la	  campagne	  
et	  qui	   furent	   interrogés	   sont	  principa-‐
lement	   âgés	   entre	   30	   et	   39	   ans,	   une	  
minorité	  ayant	  entre	  25	  et	  29	  ans.	  Pour	  
tenir	   compte	   de	   l’allongement	   de	   la	  
jeunesse	   (Cavalli	   &	   Gallant,	   1993),	   la	  
limite	   de	   39	   ans	   a	   été	   fixée	   afin	  
d’inclure	   les	   individus	   ayant	   fait	   une	  
entrée	  plus	   tardive	  dans	   la	  vie	  profes-‐
sionnelle	   ou	   familiale,	   notamment	   en	  
raison	   d’études	   avancées.	   Dans	   les	  
deux	  MRC,	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  
sont	  représentés	  dans	  des	  proportions	  
pratiquement	   égales.	   Ces	   jeunes	   sont	  
très	   scolarisés,	   détenant	   majoritaire-‐
ment	  des	  diplômes	  universitaires	  dans	  
des	  domaines	  variés,	  surtout	  au	  niveau	  
du	  baccalauréat,	  mais	  aussi	  parfois	  au	  
niveau	  de	   la	  maîtrise.	  La	  quasi-‐totalité	  
d’entre	   eux	   sont	   des	   jeunes	   familles	  
avec	  un	  conjoint	  et	  au	  moins	  un	  enfant	  
en	  bas	  âge.	  	  

Généralement	   installés	   dans	   les	  
deux	   MRC	   depuis	   plus	   d’un	   an	   et	  
moins	   de	   six	   ans,	   les	   trajectoires	   mi-‐
gratoires	   de	   ces	   jeunes	   sont	   diversi-‐
fiées.	   La	   plupart	   des	   néo-‐bromisquois	  
ont	   passé	   la	   majeure	   partie	   de	   leur	  
jeunesse	   et	   de	   leur	   vie	   adulte	   à	  Mon-‐
tréal	   et	   ses	   banlieues	   nord	   et	   sud.	  
D’ailleurs,	   avant	   de	   déménager	   à	   la	  
campagne,	  la	  majorité	  vivaient	  dans	  le	  
Grand	   Montréal.	   Par	   contraste,	   dans	  
Arthabaska,	  des	  villes	  moyennes	  telles	  
Drummondville,	   Trois-‐Rivières	   ou	  
Québec	   font	   partie	   des	   parcours	   des	  
jeunes,	   que	   ce	   soit	   à	   l’enfance	   ou	   à	  
l’âge	   adulte.	   En	   fait,	   ces	   jeunes	   néo-‐
arthabaskiens	   connaissent,	   dans	   une	  
proportion	   sensiblement	   égale,	   deux	  
trajectoires.	   L’une	   renvoie	   aux	   jeunes	  
ayant	   vécu	   leur	   jeunesse	   et	   leur	   vie	  
adulte	   en	   milieu	   urbain	   hors	  
d’Arthabaska.	   L’autre	   concerne	   les	  
jeunes	   ayant	   passé	   ces	   étapes	   de	   vie	  
dans	   Arthabaska,	   l’ont	   quitté	   pour	   y	  
revenir	   après	   un	   séjour	   prolongé	  
d’études	   et	   de	   travail	   en	   ville	   à	  

l’extérieur	  de	   la	  MRC.	  Ajoutons	  que	   la	  
moitié	   des	   jeunes	   arthabaskiens	  
avaient	   le	   Grand	   Montréal	   comme	  
dernier	   lieu	   de	   résidence,	   en	   plus	   des	  
villes	  moyennes	  pour	   les	   autres.	   Il	   est	  
notable	   qu’une	   familiarité	   avec	   le	   mi-‐
lieu	   rural	   caractérise	   les	   expériences	  
de	   l’ensemble	   des	   jeunes	   des	   deux	  
MRC.	   Celle-‐ci	   est	   acquise	   non	   seule-‐
ment	  par	   l’entremise	  de	   leurs	  parents	  
ou	  conjoints	  nés	  à	  la	  campagne	  et	  par	  
leurs	  visites	  d’amis	  et	  de	  parenté	  y	  ré-‐
sidant	   (grands-‐parents,	   oncles	   et	  
tantes),	   mais	   encore	   par	   des	   séjours	  
répétés	  de	  villégiature.	  	  

Le	   profil	   et	   les	   trajectoires	   migra-‐
toires	  des	  jeunes	  néo-‐ruraux	  sont	  donc	  
complexes	   et	   multiples,	   à	   l’instar	   des	  
jeunes	   régionaux	  étudiés	  par	   le	  GRMJ	  
(Gauthier	  et	   al,	   2003).	   Témoignant	   de	  
leur	   grande	   mobilité,	   la	   majorité	   des	  
jeunes	  des	  deux	  MRC	  avaient	  déjà,	  au	  
préalable,	   habité	   dans	   plus	   de	   cinq	  
municipalités	   québécoises,	   cana-‐
diennes	   ou	   étrangères	   (p.	   ex.	   séjours	  
d’étude	  ou	  de	  travail,	  voyages,	  coopé-‐
ration	   internationale).	   En	   dépit	   de	   ce	  
fait,	   ils	   sont	   pour	   la	   plupart	   mainte-‐
nant	  propriétaires	  de	  leur	  résidence	  et	  
ont	  des	  enfants,	  ce	  qui	  permet	  de	  pré-‐
sumer	   qu’ils	   sont	   à	   la	   recherche	   d’un	  
mode	   de	   vie	   plus	   stable	   pour	   élever	  
une	   famille	   et	   entreprendre	   ou	   pour-‐
suivre	  une	  carrière	  professionnelle.	  

Motifs	  de	  migration	  
Qu’est-‐ce	  qui	  pousse	  de	  jeunes	  urbains	  
à	  venir	  vivre	  à	  la	  campagne	  ?	  Selon	  les	  
deux	   MRC,	   les	   mêmes	   motifs	   appa-‐
raissent,	  mais	  dans	  un	  ordre	  différent,	  
en	  lien	  direct	  avec	  l’attractivité	  respec-‐
tive	   de	   ces	   territoires.	   Dans	   Brome-‐
Missisquoi,	   ce	   sont	   premièrement	   les	  
attraits	  de	  la	  campagne	  qui	  ont	  motivé	  
la	  quasi-‐totalité	  des	  jeunes	  à	  quitter	  la	  
ville.	   Plus	   exactement,	   ils	   se	   sont	   éta-‐
blis	   dans	   cette	  MRC	   pour	   une	   qualité	  
de	  vie	  qu’ils	  associent	  à	  un	  style	  de	  vie	  
plus	   calme.	   Ils	   font	   particulièrement	  
mention	   des	   caractéristiques	   phy-‐
siques	   (p.	   ex.	   proximité	   de	   la	   nature,	  
air	  pur)	  et	  sociales	   (p.	  ex.	  convivialité,	  
entraide,	  sécurité)	  du	  milieu.	   Ils	  décla-‐
rent	  en	  plus	  que	  la	  campagne	  présente	  
un	   cadre	   idéal	   pour	   la	   réalisation	   de	  
projets	   personnels	   et	   familiaux.	   D'ail-‐
leurs,	   les	   raisons	   familiales	   sont	   évo-‐

quées	   comme	   deuxième	   motif	   et	  
coïncident,	   pour	   la	   majorité	   d’entre	  
eux,	   avec	   l’arrivée	   d’un	   premier	   ou	  
d’un	   deuxième	   enfant.	   La	   campagne	  
leur	   offre,	   dans	   ce	   cas,	   un	   environne-‐
ment	   approprié	   pour	   y	   élever	   une	   fa-‐
mille	  avec	  ses	  espaces	  verts,	  la	  beauté	  
des	  paysages	  et	  surtout	  un	  rythme	  de	  
vie	   plus	   lent,	   comme	   l’exprime	   l’un	  
d’eux	  :	  

Je	   m’étais	   dit	   qu’au	   moment	   d’avoir	  
des	   enfants,	   je	   voulais	   partir	   en	   cam-‐
pagne	   pour	   au	   moins	   cinq,	   six,	   sept	  
ans,	  puis	   retourner	  peut-‐être	  quand	   ils	  
vont	   être	   au	   secondaire	   ….	   Je	   savais	  
que	   je	   devais	   changer	   de	   rythme,	   puis	  
que	   la	   campagne	  m’aiderait	   à	   faire	   ça.	  
Puis	  c’est	  vrai,	   le	  rythme	  est	  beaucoup	  
plus	  humain	  et	  différent.	  

(BM16)6	  

Par	   surcroît,	   certains	   jeunes	   néo-‐
bromisquois	   affirment	   leur	   quête	  
d'indépendance	  professionnelle.	  Ils	  ra-‐
joutent	   ainsi	   des	   raisons	   profession-‐
nelles	   à	   leur	   migration,	   se	   traduisant	  
parfois	  en	  réorientation	  de	  carrière.	  En	  
effet,	  la	  quasi-‐totalité	  d’entre	  eux	  sont	  
des	   travailleurs	  autonomes	  et	  de	  nou-‐
veaux	   entrepreneurs	   dans	   divers	   sec-‐
teurs	   (agriculture,	   vente	   et	   service,	  
arts	  et	  culture,	  environnement).	  Géné-‐
ralement	   bien	   qualifiés	   avec	   des	  
études	   avancées	  et	   une	   expérience	  
d'emplois	   antérieurs	   non	   négligeable,	  
il	  ne	  fait	  pas	  de	  doute	  pour	  ces	  jeunes	  
qu’ils	  sont	  bien	  outillés	  et	  que	  Brome-‐
Missisquoi	  constitue	  un	  milieu	   intéres-‐
sant	  et	  propice	  à	  de	  telles	  activités.	  Ce-‐
la,	   en	   raison	   de	   l’importance	   de	   son	  
industrie	  touristique	  et	  de	   la	  présence	  
d’une	  population	  sensibilisée	  à	   l’achat	  
local	   et	   ayant	   les	   moyens	   d'encoura-‐
ger	   les	   produits	   du	   terroir,	   comme	   le	  
remarque	  un	  jeune	  :	  

C’est	   un	   bon	  marché	   pour	   vendre	   nos	  
légumes	  avec	   la	  présence	  d’une	  popu-‐
lation	   bien	   nantie,	   une	   population	  
consciente	   de	   manger	   bio,	   population	  
aussi	   qui	   s’intéresse	  beaucoup	  à	   l'agri-‐
culture	  locale.	  

(BM25)	  

En	  comparaison,	  dans	  Arthabaska,	  
les	   principaux	   motifs	   de	   migration	  
énumérés	   sont	   d’abord	   d’ordre	   pro-‐
fessionnel	   et	   familial.	   Les	   jeunes	   néo-‐
ruraux	   s’y	   sont	   installés	   surtout	   pour	  
débuter	  un	  nouvel	  emploi	  déniché	  par	  
eux-‐mêmes	   ou	   leur	   conjoint(e)	   avant	  
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leur	   déménagement.	   Parallèlement,	  
une	   proportion	   tout	   aussi	   importante	  
évoque	   des	   raisons	   familiales	   telles	  
que	   suivre	   leur	   conjoint(e),	   élever	   les	  
enfants	   dans	   un	   cadre	   de	   vie	   sain	   et	  
sécuritaire,	   et	   se	   rapprocher	   d’autres	  
membres	   de	   la	   famille	   résidant	   déjà	  
dans	   la	   région.	   Ce	   dernier	   point	   est	  
principalement	   le	  cas	  des	  migrants	  de	  
retour.	  Les	  éléments	  de	  réponse	  asso-‐
ciés	   aux	   attraits	   de	   la	   campagne	   sont	  
également	   présents	   dans	   Arthabaska,	  
mais	   ils	   correspondent	   plutôt	   à	   des	  
motifs	  secondaires.	  

C’est	  un	  emploi	  que	  ma	  conjointe	  a	  eu.	  
On	   s’est	   en	   venu	   dans	   le	   coin	   ici	   pour	  
élever	   les	   enfants,	   c’était	   plus	   tran-‐
quille	  que	  Montréal.	  

(AR1)	  

Je	  ne	  voulais	  pas	  faire	  ma	  vie	  [en	  ville],	  
puis	   c’était	   clair	   que	   je	   voulais	   revenir	  
dans	   le	   coin	   parce	   que	  mes	   amis	   sont	  
là,	   ma	   famille	   est	   là,	   c’est	   plus	   cam-‐
pagne.	  

(AR23)	  

Mais	  au-‐delà	  de	  tous	  ces	  motifs	  de	  
migration	   évoqués,	   l’ensemble	   des	  
jeunes	  néo-‐ruraux	  des	  deux	  MRC	  sont	  
venus	  à	   la	  campagne	  surtout	  pour	  en-‐
richir	   leurs	   expériences	   et	   relever	   des	  
défis	  stimulants,	  tel	  que	  démarrer	  une	  
entreprise	   ou	   atteindre	   un	   meilleur	  
équilibre	  de	  vie.	  Ces	  expressions	  en	  di-‐
sent	   long	   sur	   le	   dynamisme	   de	   ces	  
jeunes	  et	  portent	  à	   réfléchir	   sur	   le	  ca-‐
ractère	   permanent	   de	   leur	   établisse-‐
ment	  rural,	  car	  une	  fois	   leurs	  objectifs	  
atteints,	  ils	  pourraient	  quitter	  la	  région	  
à	  la	  recherche	  de	  nouvelles	  aventures	  :	  

Nous,	   on	   ne	   cherche	   pas	   à	   s’entourer	  
de	  ce	  qu’on	  connaît.	  On	  cherche	  à	  mo-‐
difier	  et	  élargir	  un	  peu	  notre	  horizon,	  le	  
nôtre	   puis	   là	  maintenant	   celle	   des	   pe-‐
tits.	   C’est	   plus	   une	   aventure	   de	   venir	  
ici,	   on	   disait	  :	   Pourquoi	   …	   ne	   pas	   le	  
faire	  pendant	  qu’on	  peut	  ?	  

(AR8)	  

Quand	  on	  change	  de	  place,	  on	  change	  
de	  regard.	  Moi	  je	  suis	  intéressée	  à	  avoir	  
une	  perspective	  différente,	   j’ai	   le	   goût	  
de	   changer	   de	   coin	   de	   rue	   dans	   la	   vie	  
pour	   voir	   les	   choses	   sous	   un	   autre	  
angle.	   Pour	   moi	   il	   n’y	   a	   rien	   de	   fixe,	  
donc	  je	  ne	  me	  suis	  pas	  arrêtée	  sur	  mes	  
idées	   et	   j’aime	   ça	   les	   «	  challenger	  »	  
[mettre	   au	   défi]	   des	   fois.	   Je	   partirais	  
pour	   une	   expérience	   de	   vie	   ailleurs,	  
c’est	   tout.	   J’irais	   en	   Nouvelle-‐Zélande	  
ou	  dans	  les	  Alpes,	  mais	  au	  Québec	  je	  ne	  

vois	  pas	  où	  d’autre	  j’irais	  [qu’ici].	  
(BM10)	  

Insertion	  globale	   :	  besoins,	  difficultés	  
et	  stratégies	  
Dans	   le	   cadre	   de	   cette	   partie	   sur	  
l'insertion	   globale,	   nous	   nous	   attar-‐
dons	   principalement	   sur	   les	   besoins	  
des	  jeunes	  néo-‐ruraux	  et	  les	  difficultés	  
qu’ils	   connaissent	   lors	   de	   leur	   établis-‐
sement	   à	   la	   campagne	   sous	   les	   as-‐
pects	   suivants	  :	   habitat,	   emploi,	   liens	  
sociaux	   et	   dans	   une	   moindre	   mesure	  
activités	  politiques.	  Si	  ces	  aspects	  sont	  
au	   cœur	   de	   notre	   analyse,	   c’est	   qu’ils	  
sont	   les	  plus	   significatifs	  pour	   la	   réus-‐
site	  de	  leur	  projet	  migratoire.	  Abordés	  
ensemble,	   ils	   permettent	   de	   dresser	  
un	   portrait	   plus	   exhaustif	   de	   leur	   si-‐
tuation	  plutôt	  que	  de	  s’attacher	  à	  une	  
seule	   dimension.	   Nous	   présentons	  
également	   quelques	   stratégies7	   adop-‐
tées	   pas	   ces	   jeunes	   pour	   contourner	  
les	  obstacles.	  

Insertion	  résidentielle	  

La	   recherche	   d’un	   logement	   et	   plus	  
précisément	   d’une	   propriété	   repré-‐
sente	   un	   défi	   pour	   tous	   les	   jeunes	  
québécois.	   En	   général,	   l’achat	   d’une	  
maison	   se	   fait	   souvent	   tardivement,	  
après	   la	   venue	   d’un	   premier	   enfant,	  
suite	   à	   l’obtention	   d’un	   emploi	   stable	  
et	   au	   remboursement	   de	   la	   dette	  
d’études	   (Molgat,	   2000).	   Ceci	   n’est	  
pas	   différent	   pour	   plusieurs	   jeunes	  
néo-‐ruraux	   qui,	   par	   surcroît,	   connais-‐
sent	  une	  difficulté	  supplémentaire	  liée	  
à	   l’embourgeoisement	   rural,	   notam-‐
ment	  dans	  Brome-‐Missisquoi.	  En	  effet,	  
la	   présence	   de	   nouveaux	   résidents	  
fortunés	  entraîne	  une	  hausse	  de	  la	  va-‐
leur	   foncière	   et	   une	   raréfaction	   des	  
propriétés	  disponibles	   sur	   le	   territoire	  
(Guimond	   &	   Simard,	   2010).	   Ceci	   pro-‐
voque	  l’exclusion,	  tant	  pour	  les	  jeunes	  
néo-‐ruraux	   que	   les	   jeunes	   ruraux	   de	  
longue	  date	  ou	   les	  personnes	  défavo-‐
risées	   socioéconomiquement	   (Desjar-‐
dins	  &	  Simard,	  2008).	  Les	   jeunes	  dési-‐
reux	  de	  s’installer	  dans	  cette	  MRC	  doi-‐
vent	   alors	   faire	   preuve	   de	   détermina-‐
tion	   et	   d’acharnement,	   tel	   que	   le	   dé-‐
montre	   l’itinéraire	   résidentiel	   de	   cer-‐
tains	   d’entre	   eux	   qui,	   dans	   l’attente	  
d’un	  logis,	  ont	  dû	  déménager	  plusieurs	  
fois	  et	  même	  recourir	  au	  camping	  :	  

On	  a	  passé	  six	  mois	  à	  chercher	  un	   ter-‐
rain	  ou	  une	  maison	  à	  louer.	  C’était	  très	  
cher	  et	  il	  n’y	  en	  avait	  pas.	  Très	  difficile	  à	  
trouver.	   Et	   après	   six	  mois,	   on	   a	   [loué]	  
une	   petite	  maison	   à	   [nom	  de	   la	   locali-‐
té].	  …	  Puis	   on	   a	   passé	   trois	   ans	   là.	  …	  
On	   a	   continué	   à	   chercher	   des	   terrains	  
ou	  des	  maisons	  à	  acheter.	  Puis	  ça	  a	  pris	  
trois	  ans.	  On	  a	  trouvé	  un	  terrain	   ici.	  …	  
Ça	   a	   pris	   deux	   ans	   à	   construire.	   Pen-‐
dant	   ce	   temps-‐là,	   on	   a	   sous-‐loué	   des	  
maisons,	  à	  peu	  près	  à	  huit	  places	  diffé-‐
rentes,	   parce	   qu’on	   n’arrivait	   pas	   à	  
sous-‐louer	   pour	   un	   an.	   Très,	   très,	   très	  
difficile,	   trouver	   une	   maison	   à	   louer.	  
Puis	   quand	   il	   y	   en	   avait,	   c’était	   extrê-‐
mement	   cher	  :	   des	   petites	  maisons	   en	  
mauvais	   état	   qui	   se	   louaient	   1	   000,	  
1	  200	  piastres	  par	  mois.	  

(BM16)	  

Le	   logement	   [il	   cherchait	   une	   proprié-‐
té].	  Ça	  a	  été	  difficile.	  Ça	  a	  pris	  trois	  ans	  
avant	  qu’on	  soit	  capable	  de	  se	  trouver	  
[une	  propriété	  et	  une	  terre	  agricole]	  …	  
On	   avait	   un	   échange	   de	   services	   avec	  
des	   gens.	   Eux	   autres	   opéraient	   une	  
[entreprise	   de	   service],	   puis	   nous	   on	  
produisait	   des	   légumes	   [pour	   eux],	  
puis	   on	   cultivait	   leur	   terrain.	   Puis	   en	  
échange,	   nous	   on	   restait	   là	   [en	   cam-‐
ping].	  

(BM25)	  

Ces	   extraits	   montrent	   combien	  
l'insertion	  résidentielle	  des	  jeunes	  néo-‐
ruraux	   est	   complexe	   et	   difficile,	   sur-‐
tout	  dans	  Brome-‐Missisquoi.	   Plusieurs	  
ont	  dû	  utiliser	   leur	  réseau	  de	  contacts	  
comme	   stratégie	   de	   recherche	   d’une	  
habitation	  à	  la	  campagne,	  car	  plus	  vite	  
ils	   sont	   informés	   d’une	   nouvelle	   mai-‐
son	   ou	   terrain	   à	   vendre,	   plus	   vite	   ils	  
peuvent	   visiter	   et	   faire	   une	   promesse	  
d’achat	   ou	   de	   location.	   Eux-‐mêmes	  
ont	  mentionné	   être	   à	   l’affût	   de	   telles	  
mises	  en	  vente	  pour	  le	  compte	  d’amis	  
qui	   désirent	   déménager	   dans	   cette	  
MRC	  et	  y	  acquérir	  une	  propriété.	  	  

Tout	   comme	   dans	   Brome-‐
Missisquoi,	   l’insertion	   résidentielle	  
pose	  également	  une	  difficulté	  pour	  les	  
jeunes	   néo-‐arthabaskiens.	   Cependant,	  
c’est	   davantage	   une	   règlementation	  
stricte	  de	  zonage	  agricole	  qui	  rendrait	  
ardu	   le	   lotissement	   de	   nouveaux	   ter-‐
rains	  pour	  la	  construction	  immobilière,	  
comparativement	   au	   phénomène	  
d'embourgeoisement	   rural	   plus	   actif	  
dans	   l’autre	   MRC	   étudiée.	   Ajoutons	  
que	   l’accès	   à	   la	   propriété	   et	   au	   loge-‐
ment	   pour	   les	   migrants	   de	   retour	  
semble	  avoir	  été	  facilité	  par	  le	  soutien	  
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de	  leurs	  réseaux	  familiaux	  (dépannage	  
temporaire,	   contact	   pour	   trouver	   un	  
logement	   ou	   acheter	   une	   maison),	  
comme	  l’explique	  l’un	  d’eux	  :	  «	  La	  mai-‐
son,	   c’est	   des	   amis	   de	   ma	   mère	   qui	  
[me	  l’ont]	  vendue	  »	  (AR22).	  

Une	   fois	   propriétaires,	   certains	  
jeunes	   doivent	   faire	   face	   à	   une	   deu-‐
xième	  difficulté	  qui	  est	  d’entreprendre	  
la	   construction	   de	   leur	   résidence	   ou	  
d’en	   amorcer	   la	   rénovation,	   car	   celles	  
disponibles	   et	   abordables	   sont	   sou-‐
vent	   les	   plus	   délabrées.	   L’achat	   de	  
vieilles	   maisons	   nécessitant	   des	   réno-‐
vations	   majeures	   constitue	   d’ailleurs	  
l’une	   des	   stratégies	   adoptées	   par	   les	  
jeunes	   néo-‐ruraux	   pour	   pouvoir	   accé-‐
der	   à	   la	   propriété,	   particulièrement	  
dans	  Brome-‐Missisquoi.	  

Une	   contradiction	   émerge	   sur	   cet	  
aspect	   de	   l’habitat.	   Lorsque	   l’on	   exa-‐
mine	   les	   prix	   élevés	   de	   l’immobilier	  
dans	  Brome-‐Missisquoi	  et	  les	  coûts	  de	  
rénovation	   inhérents	   à	   la	   plupart	   des	  
vieilles	   demeures,	   et	   qu’on	   les	   com-‐
pare	   aux	   revenus	   des	   jeunes	   interro-‐
gés,	   on	   est	   à	   même	   de	   se	   demander	  
comment	   ils	   ont	   pu	   accéder	   à	   la	   pro-‐
priété.	   Et	   ce,	   compte	   tenu	   que	   ces	  
jeunes	  habitent	  surtout	  dans	  les	  muni-‐
cipalités	   où	   les	   valeurs	   foncières	  
moyennes	   des	   maisons	   unifamiliales	  
sont	   les	   plus	   élevées.	   Précisons	   que	  
cette	   valeur	   foncière	   dans	   Brome-‐
Missisquoi	   s’élève	   en	   2010	   à	   211	   250$	  
(ISQ,	   2010)8,	   alors	   que	   la	   moitié	   des	  
jeunes	   néo-‐bromisquois	   disent	   avoir	  
un	   revenu	   familial	   annuel	   brut	   infé-‐
rieur	   à	   30	  000$	   et	   que	   les	   autres	   tou-‐
chent	  un	  revenu	  familial	  situé	  entre	  30	  
000	   et	   44	  999$.	   Or,	   curieusement	   la	  
quasi-‐totalité	   sont	   propriétaires	   de	  
leur	  résidence.	  

Ceci	   nous	   amène	   à	   poser	   l'hypo-‐
thèse	  qu’ils	   ont	  probablement	  bénéfi-‐
cié	   de	   l’appui	   financier	   de	   leurs	   pa-‐
rents	   dans	   l’acquisition	   de	   leur	   nou-‐
velle	   propriété.	   Bien	   que	   les	   données	  
ne	   nous	   permettent	   pas	   d’établir	   le	  
type	  d’aide	  fournie	  par	  la	  famille,	  nous	  
pouvons	   déceler	   l’origine	   sociale	   de	  
ces	   jeunes	   en	   la	   couplant	   à	   celles	   de	  
leurs	   parents,	   comme	   l’a	   fait	   Collet	  
dans	   le	   Bas	   Montreuil	   en	   France	  
(2008).	  Ainsi,	  on	  constate	  que	  la	  majo-‐
rité	   des	   jeunes	   néo-‐bromisquois	   sont	  
des	  enfants	  de	  parents	  ayant	  des	  pro-‐

fessions	   prestigieuses	   (p.	   ex.	   gestion-‐
naire	   d’entreprise,	   comptable,	   méde-‐
cin).	  De	  ce	  fait,	  on	  peut	  supposer	  que	  
ces	  derniers	  ont	   les	  moyens	  financiers	  
d’appuyer	   leurs	   enfants	   dans	   l’achat	  
de	  leur	  première	  propriété.	  

Insertion	  professionnelle	  	  

Sur	  le	  plan	  de	  l’emploi,	  les	  jeunes	  néo-‐
ruraux	   se	   distinguent	   selon	   les	   MRC,	  
notamment	   du	   fait	   qu’ils	   ont	   des	   sta-‐
tuts	   d’emploi	   différents	  :	   la	   quasi-‐
totalité	   sont	   des	   travailleurs	   auto-‐
nomes	   dans	   Brome-‐Missisquoi,	   tandis	  
que	  dans	  Arthabaska,	   la	  majorité	  sont	  
des	   salariés	   et	   quelques-‐uns	   des	   tra-‐
vailleurs	  autonomes.	  Dans	   l’ensemble,	  
les	   secteurs	   d’emploi	   sont	   multiples,	  
mais	  reflètent	  le	  contexte	  économique	  
spécifique	   de	   chacun	   des	   territoires.	  
Dans	   Brome-‐Missisquoi,	   les	   jeunes	  
œuvrent	  surtout	  en	  agriculture	  margi-‐
nale	   (p.	   ex.	   apiculteur,	   maraîcher),	  
dans	  la	  vente	  et	  services	  (p.	  ex.	  héber-‐
gement,	  distribution)	  ou	  dans	   les	  acti-‐
vités	   artistiques,	   culturelles	   et	   envi-‐
ronnementales.	   Dans	   Arthabaska,	   les	  
jeunes	   sont	   actifs	   dans	   les	   secteurs	  
d’administration	   et	   gestion,	   des	  
sciences	   naturelles	   et	   appliquées,	   des	  
métiers	   de	   la	   construction	   et	   de	  
l’agriculture.	  	  

Malgré	  cette	  différence	  dans	   leurs	  
statuts	  d’emplois,	   la	  précarité	  caracté-‐
rise	   globalement	   l’insertion	   profes-‐
sionnelle	   des	   jeunes	   néo-‐ruraux	   des	  
deux	  MRC,	  à	  l’instar	  de	  la	  situation	  ac-‐
tuelle	  d’une	  partie	  de	  la	  jeunesse	  (CPJ,	  
2007	  ;	   Fournier	   et	   al,	   2002	  ;	   Vultur	   &	  
Mercure,	   2011).	   Celle-‐ci	   s’explique	   du	  
fait	  qu’il	  est	  plutôt	  ardu	  de	  trouver	  une	  
occupation	   correspondant	   vraiment	   à	  
leurs	  domaines	  d’étude,	   leurs	  niveaux	  
de	   scolarité,	   leurs	   expertises	   et	   leurs	  
exigences	   salariales.	   La	   plupart	   du	  
temps	   trop	   qualifiés	   pour	   les	   emplois	  
disponibles	   en	   région,	   les	   jeunes	   néo-‐
ruraux	  doivent	  s’ajuster	  aux	  besoins	  et	  
à	   la	   réalité	   de	   leur	   nouveau	  milieu	   de	  
vie.	   Certains	   occupent	   donc	   des	   em-‐
plois	   sous-‐payés	   tout	   en	   continuant	   à	  
chercher	   un	   travail	   correspondant	  
mieux	  à	  leurs	  compétences,	  ou	  encore	  
en	  préparant	  le	  démarrage	  de	  leur	  en-‐
treprise	  :	  

Le	  problème	  c’est	   l’ouvrage.	  Quand	   tu	  
as	  un	  cv	  trop	  bien	  garni,	  les	  employeurs	  

ne	   veulent	   pas	   t’engager.	  …	  Là	   je	   tra-‐
vaille	   à	  mon	   compte.	   C’est	   la	   seule	   af-‐
faire	  que	  je	  peux	  faire	  maintenant,	  tout	  
en	   envoyant	   des	   CV	   de	   temps	   en	  
temps.	  

(AR1)	  	  

Quand	   tu	   te	   trouves	   une	   «	  job	  »	   sou-‐
vent	  c’est	  des	  salaires	  qui	  sont	  bien	  or-‐
dinaires.	  Mais	  si	   tu	   te	  dis,	   je	  vais	  me	   la	  
faire,	   ma	   job,	   bien	   là,	   tu	   as	   plus	   de	  
chance	  de	  faire	  ton	  argent.	  Tu	  vas	  être	  
capable	  de	  vivre	  de	  ton	  travail.	  …	  Puis	  
je	  sais	  qu’ici,	  si	  tu	  offres	  un	  service	  que	  
le	   monde	   peut	   apprécier,	   bien,	   tu	   te	  
fais	  un	  nom,	  c’est	  pas	  long,	  puis	  tu	  vas	  
pouvoir	  te	  faire	  ta	  job	  sans	  problème.	  

(BM26)	  	  

Dans	   Arthabaska,	   là	   où	   l’emploi	  
constitue	  justement	  un	  des	  principaux	  
motifs	   de	   migration	   des	   jeunes	   néo-‐
ruraux,	   il	   est	   surprenant	   de	   constater	  
cette	   précarité	   des	   conditions	   de	   tra-‐
vail.	   Ce	   paradoxe	   pourrait	   s’expliquer	  
par	   le	  fait	  que	   l’installation	  des	   jeunes	  
néo-‐arthabaskiens	   soit	   motivée	   par	  
l'obtention	  d’un	  emploi	  de	  qualité	  par	  
un	  seul	  membre	  du	  couple	  et	  que	  dans	  
ces	   circonstances,	   l’autre	   membre	  
rencontre	  souvent	  des	  embûches	  pour	  
trouver	   un	   travail	   convenable.	   Selon	  
eux,	   ces	   difficultés	   pourraient	   être	  
liées	   à	   une	   discrimination	   favorisant	  
les	  migrants	  de	  retour	  et	  la	  population	  
de	  longue	  date.	  

C’est	  ainsi	  que	  dans	  leur	  processus	  
d’insertion	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  à	  la	  
campagne,	   la	   moitié	   des	   jeunes	   néo-‐
ruraux	  des	  deux	  MRC,	  tant	  travailleurs	  
autonomes	   que	   salariés,	   ont	   souffert	  
de	  déqualification	  puisqu’ils	  ont	  dû	  ac-‐
cepter	  des	  petits	  boulots	  contractuels	  
ou	   saisonniers	   (p.	   ex.	   paysagement,	  
désherbage,	   ménage),	   mal	   payés	   et	  
auxquels	   s’ajoutent	   des	   périodes	   de	  
chômage.	   Ceci	   renvoie	   à	   la	   notion	  
d’emploi	   atypique9	   (emplois	   à	   temps	  
partiel,	   temporaires	   ou	   multiples,	   tra-‐
vail	   autonome,	   entre	   autres),	   tel	  
qu'expérimenté	   de	   façon	   croissante	  
par	   les	   jeunes	   contemporains	   (Bour-‐
don	  &	  Vultur,	  2007	  ;	  CPJ,	  2001).	  

Étonnamment,	   malgré	   leur	   situa-‐
tion	  instable,	  une	  baisse	  de	  leur	  salaire	  
annuel,	   une	   non-‐reconnaissance	   de	  
leur	  diplôme	  et	  de	  leurs	  compétences,	  
la	   majorité	   des	   jeunes	   des	   deux	  MRC	  
font	  une	  évaluation	  plutôt	  positive	  du	  
marché	   du	   travail	   en	   milieu	   rural.	   En	  
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fait,	   leur	  désir	  de	  vivre	  à	   la	   campagne	  
semble	  si	  fort	  qu’ils	  accepteraient	  plus	  
facilement	   ces	   conditions	   difficiles	   en	  
raison,	   entre	   autres,	   d’une	   meilleure	  
qualité	  de	  vie	  en	  général,	  de	  leur	  «	  dé-‐
veloppement	   personnel	  »	   et	   de	   leur	  
«	  autoréalisation	  »,	   comme	   le	   souligne	  
Zoll	   lorsqu’il	   insiste	   sur	   l’importance	  
du	   plaisir	   (fun)	   dans	   les	   cas	   de	   «	  non-‐
sens	  du	   travail	  »	   (2001	  :	  267).	  Mais,	   on	  
peut	  aussi	  se	  demander	  si	  une	  double	  
idéalisation,	   d’abord	   du	   travail	   auto-‐
nome	   et	   ensuite	   de	   la	   campagne,	   ne	  
serait	  pas	  sous-‐jacente	  à	  cette	  évalua-‐
tion	  positive.	  Ceci	   fut	  en	  partie	   relevé	  
par	   des	   chercheurs	   britanniques	   lors-‐
qu’ils	  évoquent	  la	  vision	  idyllique	  de	  la	  
vie	  rurale	  (rural	  idyll)	  souvent	  à	  la	  base	  
des	  migrations	  vers	  la	  campagne	  (Gor-‐
ton	   et	   al,	   1998	  ;	   Halfacree,	   2008	  ;	   Ní	  
Laoire,	  2007	  ;	  Smith	  &	  Phillips,	  2001).	  

Trois	   principales	   stratégies	   sont	  
utilisées	  par	   les	   jeunes	  des	  deux	  MRC	  
pour	   pallier	   cette	   précarité.	   La	   pre-‐
mière,	   surtout	   fréquente	   chez	   les	  
jeunes	   néo-‐bromisquois,	   consiste	   à	  
conserver	  un	  emploi	  ou	  des	   liens	  pro-‐
fessionnels	   dans	   l’ancien	   lieu	   de	   rési-‐
dence	   qui	   est	   principalement	   Mon-‐
tréal,	  ce	  qui	  assure	  une	  transition	  plus	  
en	   douceur	   lors	   de	   la	   migration10.	   La	  
majorité	   de	   ces	   jeunes	   doivent	   donc	  
s’exiler	  pendant	  quelques	  semaines	  ou	  
quelques	   mois	   pour	   réaliser	   un	   con-‐
trat,	   alors	   que	   d’autres	   pratiquent	   le	  
navettage11	   sporadique	   ou	   quotidien	  
en	   s’efforçant	   de	   développer	   simulta-‐
nément	   leur	   propre	   projet	   dans	   leur	  
MRC	  d’accueil	  :	  	  

J’ai	   travaillé	   [à	  Montréal]	  pour	  un	  con-‐
trat	   de	   cinéma	  pendant	   deux	  mois.	   Je	  
fais	   beaucoup	   d’argent	   en	   deux	  mois.	  
…	   Je	   reste	   branchée	   sur	  Montréal	   de	  
temps	   en	   temps,	   quand	   je	   peux	   avoir	  
un	  contrat.	  

(BM16)	  	  

J’ai	  quand	  même	  travaillé	  un	  an	  et	  de-‐
mi	   [à	   Montréal,	   après	   le	   déménage-‐
ment	  dans	  Brome-‐Missisquoi].	  Lui	  [con-‐
joint],	   a	   travaillé	   un	   autre	   quatre	   ou	  
cinq	   ans.	   Après	   ça,	   tranquillement,	   j’ai	  
démissionné,	   j’ai	   pris	   un	   congé	  de	  ma-‐
ternité.	  Après,	  il	  a	  fait	  la	  même	  chose.	  Il	  
a	   pris	   congé	   tranquillement,	   pour	   être	  
autosuffisant	  et	  pendant	  tout	  ce	  temps	  
on	   montait	   notre	   entreprise	   et	   on	   se	  
préparait.	  

(BM22)	  

Je	   dois	   travailler	   à	   Montréal,	   Québec,	  

Trois-‐Rivières,	   où	   se	   trouvent	   les	   con-‐
trats	   de	   l’entreprise	   qui	   m’embauche.	  
Normalement	   je	   pars	   le	   lundi	  matin	   et	  
je	   reviens	   le	  vendredi	   soir	  et	   je	   suis	  en	  
vacances	   ou	   au	   chômage	   aléatoire-‐
ment,	  entre	  les	  contrats.	  …	  Il	  faut	  que	  
je	   change	   encore	   d’emploi	   parce	   que	  
j’ai	   trois	   enfants	  :	   partir	   le	   lundi	   matin	  
et	  revenir	  le	  vendredi	  soir,	  ce	  n’est	  pas	  
l’idéal,	  je	  ne	  suis	  pas	  [à	  la	  maison]	  fina-‐
lement.	  

(AR8)	  

La	   deuxième	   stratégie	   utilisée	   est	  
le	  cumul	  d’emplois	  qui	  touche	  surtout	  
les	   travailleurs	   autonomes	   et	   ceux	   à	  
temps	   partiel,	   ce	   qui	   leur	   permet	  
d'avoir	   une	   meilleure	   rémunération.	  
Toutefois,	  cela	  exige	  d’eux	  une	  grande	  
flexibilité	  ainsi	  qu’une	  capacité	  à	  com-‐
poser	  avec	  l’incertitude	  et	   la	  fragmen-‐
tation	   de	   l’emploi	   (CPJ,	   2001	  ;	   Trem-‐
blay,	   2008,	   1994).	   Un	   jeune	   néo-‐
arthabaskien	   dit	   travailler	   «	  à	   gauche	  
et	   à	   droite	  »	   pour	   réussir	   à	   vivre	   dé-‐
cemment.	  

La	   troisième	   stratégie,	   qui	   touche	  
une	   minorité	   de	   jeunes	   néo-‐
bromisquois,	   est	   l’implication	   béné-‐
vole	   dans	   des	   organismes	   locaux.	   En	  
s’y	   intégrant,	   ces	   jeunes	   augmentent	  
leur	   réseautage,	   font	   connaître	   leurs	  
compétences	   et	   espèrent,	   corollaire-‐
ment,	  ouvrir	  la	  porte	  à	  des	  possibilités	  
professionnelles	  futures	  :	  

On	   a	   commencé	   à	   faire	   des	   liens.	   En	  
fait,	   c’était	   l’emploi,	   notre	   plus	   gros	  
obstacle,	   notre	   plus	   grande	   crainte	   de	  
venir	   en	   campagne.	   Donc	   on	   a	   com-‐
mencé	   à	   faire	   des	   réseaux	   en	   s'impli-‐
quant	  [bénévolement].	  

(BM16)	  

On	  amène	  des	  produits,	  [on	  s’implique	  
bénévolement],	   on	   fait	   partie	   d’un	   cir-‐
cuit	  de	  tourisme	  ici.	  Cela	  fait	  que	  grâce	  
à	  ça,	  on	  vend	  nos	  produits	  dans	   les	  vi-‐
gnobles,	  dans	  les	  boutiques,	  donc	  c’est	  
un	  échange	  avec	  tout	  ça.	  

(BM22)	  

Compte	   tenu	   de	   la	   présence	   no-‐
table	   des	   jeunes	   travailleurs	   auto-‐
nomes	   dans	   notre	   étude,	   il	   vaut	   la	  
peine	   de	   s’y	   attarder.	   Leur	   quête	   de	  
défis	   et	   d’autonomie	   et	   le	   désir	   de	   se	  
réaliser	  représenteraient	  pour	  eux	  des	  
facteurs	  marquants	   de	   leur	   processus	  
d’insertion	   professionnelle.	   Indisso-‐
ciables	   de	   leur	   projet	   migratoire,	   ils	  
renvoient	  à	   la	  recherche	  d’un	  meilleur	  
cadre	  de	  vie	  et	  de	  travail	  :	  

C’est	   sûr	  qu’au	  niveau	   conditions,	   si	   je	  
parle	  salaire,	  conditions	  autres,	  comme	  
assurances	  et	  compagnie,	  j’ai	  rien.	  Mais	  
au	   niveau	   de	   la	   qualité	   du	   travail,	   ça,	  
c’est	  incroyable,	  parce	  que	  les	  horaires,	  
c’est	  moi	  qui	  les	  fais.	  J’ai	  de	  la	  clientèle	  
qui	   est	   intéressée	   et	   intéressante.	   Ça,	  
c’est	   très	   le	   «	  fun	  »	  puis	   très	  valorisant	  
pour	   moi.	   Mais	   c’est	   sûr	   qu’au	   niveau	  
du	   reste,	   j’ai	   rien.	   Je	   suis	   travailleur	  
autonome,	   ça	   fait	   qu’on	   se	   débrouille	  
avec	  ce	  qu’on	  a.	  

(AR22)	  

En	   fait	   chez	   les	   jeunes	   travailleurs	  
autonomes,	   la	   mise	   sur	   pied	   de	   leur	  
entreprise	   est	   le	   résultat	   à	   la	   fois	   de	  
contraintes	  économiques	  et	  d’une	  vo-‐
lonté	   d’indépendance	   et	   d'individua-‐
lisme,	   comme	   l’observe	   Chevalier	  
(2000).	   Cet	   auteur	   précise	   que	   pour	  
eux,	   l’important	  n’est	  pas	  de	  faire	  for-‐
tune	   en	   démarrant	   leur	   entreprise,	  
mais	   plutôt	   de	   privilégier	   le	   cadre	   de	  
vie	  rural	  (2005).	  Ceci	  se	  vérifie	  chez	  les	  
jeunes	  étudiés	  qui	  priorisent	   l’atteinte	  
d’un	   équilibre	   entre	   leur	   vie	   profes-‐
sionnelle	   et	   leur	   vie	   personnelle,	   tout	  
en	  valorisant	   les	   valeurs	   familiales	   (Si-‐
mard,	  2011).	  Ils	  s’inscrivent	  ainsi	  «	  dans	  
le	  courant	  de	  l’entrepreneuriat	  comme	  
projet	  de	  vie	  »,	   comme	   le	   soutient	  Sa-‐
leilles	  (2006	  :	  57)	   lorsqu’elle	  étudie	   les	  
entrepreneurs	   néo-‐ruraux	   en	   France,	  
ou	   encore	   des	   «	  lifestyle	   entrepre-‐
neurs	  »	   de	   Schine	   (2003)	   aux	   États-‐
Unis	   qui	   savent	   bien	   balancer	   leurs	  
idéaux	   et	   objectifs	   diversifiés12.	   Le	   té-‐
moignage	   suivant	   est	   éloquent	   des	  
concessions	   qu’ils	   sont	   prêts	   à	   faire	  
pour	  pouvoir	  réaliser	  leurs	  rêves	  :	  

Il	  y	  a	  plein	  de	  façons	  de	  vivre	  ici.	  Ça	  dé-‐
pend	  de	  ce	  qu’on	  veut	  faire.	  Si	  c’est	  pas	  
de	  la	  soupe,	  ça	  va	  être	   le	  droit,	  si	  c’est	  
pas	   le	   droit,	   ça	   va	   être	   d’autre	   chose.	  
Mais	  je	  veux	  dire	  que	  moi,	  je	  suis	  prête	  
à	  faire	  bien	  des	  affaires	  pour	  rester	  ici.	  

(BM10)	  

En	   ce	   sens,	   la	  majorité	   des	   jeunes	  
avec	   ce	   statut	   d’emploi	   dans	   notre	  
étude	   correspondent	   à	   deux	   catégo-‐
ries	   de	   travailleurs	   autonomes	   identi-‐
fiées	  par	  Beaucage	  &	  Bellemare	  (2007)	  
et	   qui	   arrivent	   à	   répondre	   aux	   défis	  
tout	   en	   exploitant	   leurs	   talents	  
d'innovation	   et	   de	   créativité	   avec	   sa-‐
tisfaction13.	   D’abord	   les	   «	  comblés	  »	  
qui	   évaluent	   positivement	   leur	   expé-‐
rience	   en	   général	   (p.	   ex.	   autonomie,	  
liberté,	   absence	   d’autorité,	   défis	   de	  
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gestion),	  mais	   en	   identifiant	   de	   façon	  
secondaire	  quelques	  inconvénients	  (p.	  
ex.	  irrégularité	  des	  contrats,	  insécurité	  
des	   revenus,	   absence	   d’avantages	   so-‐
ciaux,	   isolement).	   Ensuite,	   les	   «	  nuan-‐
cés	  »	   qui	   sont	   plus	   critiques	   de	   leur	  
statut	   et	   nuancent	   leur	   évaluation	   en	  
reprenant	  sensiblement	  les	  mêmes	  ar-‐
guments,	  mais	  de	  façon	  plus	  partagée	  
entre	  avantages	  et	  inconvénients.	  

Conscients	   des	   difficultés	   liées	   à	  
l’emploi	   en	   région,	   ces	   jeunes	   travail-‐
leurs	  autonomes	  néo-‐ruraux	  sont	  donc	  
prêts	  à	  en	   relever	   les	  défis	  pour	  accé-‐
der	   à	   un	   nouveau	   mode	   de	   vie.	   Pour	  
eux,	   le	   succès	   de	   l’insertion	   profes-‐
sionnelle	   passe	   non	   seulement	   par	   la	  
créativité,	  mais	  aussi	  par	  la	  détermina-‐
tion,	   la	   volonté	   personnelle	   et	   le	   sup-‐
port	  de	  la	  communauté	  :	  	  

Les	  gens	  [ici]	  ont	  beaucoup	  de	  créativi-‐
té,	  puis	  je	  pense	  que	  n’importe	  qui	  vou-‐
lant	   vraiment	   développer	   quelque	  
chose	  ici,	  il	  y	  a	  les	  ressources	  pour	  lui.	  Il	  
y	  a	  le	  potentiel,	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  gens	  
allumés	   sur	   des	   nouvelles	   choses,	   pas	  
des	   emplois	   traditionnels,	   manufactu-‐
riers.	   Il	   y	   a	   beaucoup	   de	   ressources	  
dans	   Brome-‐Missisquoi,	   tant	   finan-‐
cières,	  qu’humaines.	  

(BM25)	  	  

Je	  ne	  pense	  pas	  qu’il	  faut	  attendre	  que	  
le	   choix	   arrive.	   L’avenir	   est	   dans	   la	  
création	   de	   son	   propre	   emploi,	   et	   en	  
espérant	   en	   créer	   [emplois	   addition-‐
nels]	   pour	   d’autres	   aussi	  ;	   beaucoup	  
plus	   que	   d’aller	   travailler	   ailleurs	   ou	  
pour	  quelqu’un	  d’autre.	  

(AR8)	  

Cela	  dit,	  la	  majorité	  des	  travailleurs	  
autonomes	   rencontrés	   doivent	   con-‐
server	   un	   gagne-‐pain	   transitoire	   afin	  
de	   subvenir	   à	   leurs	   besoins,	   bien	   que	  
leur	   objectif	   ultime	   soit	   de	   l'abandon-‐
ner	   au	   fur	   et	   à	  mesure	  de	   la	   concréti-‐
sation	   et	   de	   la	   rentabilisation	   de	   leur	  
propre	  projet.	  

Une	   spécificité	   ressort	   dans	  
Brome-‐Missisquoi.	   Les	   projets	   d'en-‐
treprises	   autonomes	   sont	   encouragés	  
par	   la	  présence	  d’une	  population	  néo-‐
rurale	   bien	   nantie	   et	   consommatrice	  
d’arts,	   d’artisanats	   et	   d’aliments	   bio-‐
logiques.	  Ceci	  n’est	  donc	  pas	  étranger	  
à	   la	   confiance	   qu’ont	   certains	   jeunes	  
dans	   l’avenir	   de	   leur	   projet	   entrepre-‐
neurial.	   S’ajoute	   à	   cela	   l’apport	   finan-‐
cier	  continuel	  des	  nombreux	  touristes	  

et	  villégiateurs	  qui	  fréquentent	  Brome-‐
Missisquoi	   sur	   une	   base	   annuelle.	   En	  
développant	   leurs	   petites	   entreprises	  
dans	   ces	   créneaux	   précis,	   les	   jeunes	  
néo-‐bromisquois	   répondent	   à	   des	   be-‐
soins	   particuliers	   qu’on	   ne	   retrouve	  
pas	   nécessairement	   en	   aussi	   forte	  
concentration	   dans	   d’autres	   régions	  
du	  Québec.	  

Insertion	  sociale	  et	  politique	  

Différentes	   avenues	   sont	   utilisées	   par	  
les	   jeunes	   néo-‐ruraux	   des	   deux	   MRC	  
dans	  la	  construction	  de	  leur	  réseau	  so-‐
cial	   à	   la	   campagne.	   Cependant,	   une	  
tendance	  domine	  car,	  pour	  la	  majorité	  
d’entre	   eux,	   l’insertion	   sociale	   se	   fait	  
entre	   néo-‐ruraux	   sur	   la	   base	   d’un	   his-‐
torique	   de	   vie	   commun	   (p.	   ex.	   expé-‐
riences	   urbaines,	   longues	   études,	  
voyages	   outremer),	   de	   valeurs	   et	  
d’intérêts	   partagés	   (p.	   ex.	   arts,	   cul-‐
ture,	   environnement).	   Ce	   constat	  
s'applique	   moins	   aux	   migrants	   de	   re-‐
tour	  qui	   réintègrent	   souvent	   leurs	   an-‐
ciens	   réseaux	   familiaux	   et	   amicaux.	  
Ainsi,	   pour	   les	   uns	   et	   les	   autres	   les	  
amis	   intimes	   sont	   au	   centre	   de	   leurs	  
réseaux,	   élément	   qui	   se	   révèle	   indis-‐
pensable	   à	   la	   qualité	   de	   vie	   qu’ils	   re-‐
cherchent	  (Gauthier	  &	  Vultur,	  2006).	  	  

Spécifiquement	   dans	   Brome-‐
Missisquoi,	  on	  observe	  une	  «	  colonisa-‐
tion	  »	   continue,	   pour	   emprunter	  
l’expression	  utilisée	  par	  Phillips	  dans	  le	  
contexte	   d’embourgeoisement	   rural	  
(1993).	   En	   effet,	   les	   amis	   d’origine	  
montréalaise	   déjà	   installés	   à	   la	   cam-‐
pagne	  ont	  servi	  de	  relais	  pour	  faire	  ve-‐
nir	   successivement	   d’autres	  membres	  
de	   leur	   réseau	   qui	   souhaitaient	   s’y	  
établir.	   L’adage	   «	  qui	   se	   ressemble	  
s’assemble	  »	  décrit	  bien	  la	  situation	  :	  

Les	   amis	   de	   l’extérieur	   sont	   venus	   ici	  
me	  visiter	  et	   ils	  sont	  tombés	  en	  amour	  
avec	  la	  place.	  Il	  y	  en	  a	  plusieurs	  qui	  ont	  
acheté,	  dont	  mon	  meilleur	  ami.	  …	  À	  un	  
moment	  donné	  il	  a	  dit	  :	  «	  Aïe	  !	  Moi	  j’ai	  le	  
goût	   de	   vivre	   ici	  ».	   …	   Finalement,	   il	   a	  
«	  spotté	  »	   [repéré]	   une	   maison	   qui	  
était	  à	  vendre	  et	  je	  suis	  allée	  demander	  
à	  la	  personne	  si	  elle	  voulait	  la	  vendre	  et	  
il	  l’a	  achetée.	  

(BM10)	  	  

Outre	   les	   amis,	   le	  milieu	  de	   travail	  
favorise	   également	   l’insertion	   sociale	  
tant	   auprès	   des	   travailleurs	   auto-‐

nomes	   que	   des	   salariés.	   Dans	   Brome-‐
Missisquoi,	   les	   jeunes	   néo-‐ruraux,	   es-‐
sentiellement	   travailleurs	   autonomes,	  
connaissent	   une	   insertion	   sociale	   qui	  
passe	   non	   seulement	   par	   la	   participa-‐
tion	   à	   des	   activités	   économiques	   (p.	  
ex.	  chambre	  de	  commerce),	  mais	  aussi	  
par	   des	   partenariats	   établis	   avec	  
d’autres	   entrepreneurs	   de	   la	   région,	  
ou	  par	  des	  contacts	  avec	  leurs	  clients.	  
Quant	   aux	   jeunes	   néo-‐arthabaskiens,	  
majoritairement	  salariés,	  c’est	  d’abord	  
dans	   l’entreprise	   où	   ils	   sont	   embau-‐
chés	   qu’ils	   construisent	   de	   nouveaux	  
liens	  sociaux.	  

Les	  enfants	  des	   jeunes	  néo-‐ruraux	  
des	   deux	   MRC	   participent	   aussi	   à	  
l’insertion	  sociale	  de	  leurs	  parents	  tout	  
en	  facilitant	  le	  pont	  avec	  les	  ruraux	  de	  
longue	   date	  :	   un	   constat	   conforme	   à	  
certains	   écrits	   sur	   les	   stratégies	   de	  
création	  de	  réseaux	  de	  parents	  par	  les	  
enfants	  (Fortin,	  1993).	  À	  cet	  effet,	  cer-‐
tains	   jeunes	   parents	   conçoivent	   mal	  
comment	   ils	   auraient	   pu	   établir	   des	  
liens	   sociaux	   si	   rapidement	   dans	   leur	  
nouveau	  milieu	   si	   cela	   n’avait	   été	   des	  
rencontres	   à	   l’école	   avec	   d’autres	   pa-‐
rents,	   ou	   encore	   des	   complicités	  
créées	   lors	   des	   autres	   activités	   de	  
leurs	  enfants	  (garderie,	  visite	  d’amis).	  

De	   plus,	   la	   participation	   à	   une	   pa-‐
noplie	  d’activités	  rurales	  (fêtes	  locales	  
et	   activités	   sociales,	   sportives,	   artis-‐
tiques,	   culturelles,	   environnementales	  
ou	   agricoles)	   sert	   au	   développement	  
des	  réseaux	  sociaux	  de	  l’ensemble	  des	  
jeunes	   nouveaux	   résidents.	   S’ajoute	   à	  
cette	  participation,	  pour	   la	  moitié	  des	  
néo-‐bromisquois,	   une	   implication	  
cette	   fois	   bénévole	   dans	   des	   orga-‐
nismes	   locaux,	  avant	  tout	  communau-‐
taires,	   scolaires,	   de	   la	   petite-‐enfance,	  
économiques	   ou	   environnementaux.	  
Leur	  engagement	  s’exprime	  aussi	  bien	  
dans	   des	   actions	   collectives	   qu'indivi-‐
duelles,	   à	   l’instar	   des	   formes	   d'enga-‐
gement	  plus	   informelles	  adoptées	  par	  
la	   jeunesse	   contemporaine	   (Simard,	  
2004	  ;	   Simard	   &	   Bédard,	   2003).	   Par	  
exemple,	   ces	   derniers	   s’impliquent	  
dans	  des	  causes	  de	  préservation	  envi-‐
ronnementale	  et	  de	  mise	  en	  valeur	  de	  
l’agriculture	   biologique,	   cultivent	   et	  
consomment	   des	   aliments	   biolo-‐
giques,	   construisent	  des	  maisons	  éco-‐
logiques	   et	   adaptent	   des	   habitations	  
traditionnelles	   à	   ce	   concept.14	   Ces	   ré-‐
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sultats	   concordent	   avec	   ceux	   de	   Roy	  
et	   al	   (2005)	   et	   de	   Simard	   (2007)	   qui	  
soulignent	   les	   valeurs	   environnemen-‐
tales	  partagées	  par	  les	  néo-‐ruraux	  ain-‐
si	   que	   les	   comportements	   qui	   en	   dé-‐
coulent	   dans	   leur	   espace	   de	   vie	   tant	  
domestique	  que	  communautaire.	  

Par	   contraste,	   la	  quasi-‐totalité	  des	  
jeunes	   néo-‐Arthabaskiens	   n’ont	   au-‐
cune	   implication	   bénévole,	   comme	   le	  
relate	  cet	  interlocuteur	  :	  	  

J’ai	   comme	  pas	   vraiment	   le	   temps	   [de	  
m’impliquer	  bénévolement].	   Puis	   il	   y	   a	  
un	  autre	  enfant	  qui	  s’en	  vient,	  ça	  tour-‐
billonne	   pas	   mal	   puis	   je	   ne	   peux	   pas	  
vraiment	  laisser	  ma	  blonde	  de	  même!	  

(AR1)	  

Étant	   majoritairement	   salariés,	  
nous	   pouvons	   supposer	   que	   ces	   nou-‐
veaux	   résidents	   d’Arthabaska	   ont	   des	  
horaires	  de	  travail	  moins	  flexibles	  que	  
leurs	   collègues	   bromisquois	   travail-‐
leurs	   autonomes.	   En	   outre,	   il	   est	   clair	  
que	   pour	   ces	   derniers,	   le	   succès	   de	  
leur	  intégration	  sociale	  aura	  un	  impact	  
direct	  sur	  la	  mise	  sur	  pied	  de	  leurs	  en-‐
treprises,	  tel	  que	  le	  remarque	  Saleilles	  
(2007).	  

Fait	   intéressant,	   aucun	   jeune	   néo-‐
rural	  des	  deux	  MRC	  n’a	  participé	  ou	  ne	  
participe	   actuellement	   au	   niveau	   poli-‐
tique,	   plus	   précisément	   dans	   la	   poli-‐
tique	   municipale.	   Toutefois,	   dans	  
Brome-‐Missisquoi,	   ils	   semblent	   plus	  
enclins	   à	   s’impliquer	   éventuellement	  
dans	   la	   politique	   locale,	   puisque	   la	  
quasi-‐totalité	   prévoient	   le	   faire,	   alors	  
que	   seulement	   une	  minorité	   des	   néo-‐
Arthabaskiens	   l’envisagent.	   En	   ce	  
sens,	   les	   jeunes	   néo-‐ruraux	   s'engage-‐
raient	   politiquement	   de	   façon	   diffé-‐
rente	   de	   la	   génération	   des	   baby-‐
boomers,	  tel	  que	  déjà	  constaté	  par	  Mi-‐
lan	   (2005)	   pour	   les	   jeunes	   canadiens,	  
en	   adoptant	   notamment	   des	   formes	  
de	  participation	  innovantes	  au	  sein	  de	  
la	   collectivité	   (p.	   ex.	   boycottage	   de	  
produits,	   signature	   de	   pétitions)	   au	  
lieu	  de	   favoriser	   le	  vote	  ou	   les	  assem-‐
blées	  publiques15.	  	  

Quant	   aux	   interactions	   avec	   les	  
populations	   locales,	  elles	   se	   résument	  
principalement	   à	   une	   cohabitation	  
cordiale	   dans	   laquelle	   les	   jeunes	   néo-‐
ruraux	   et	   les	   ruraux	   de	   longue	   date16	  
se	  saluent,	  se	  côtoient	  et	  s’entraident,	  
mais	   vont	   rarement	   se	   considérer	  

comme	   des	   amis	   intimes.	   Ceci	   con-‐
corde	   avec	   le	   constat	   de	   «	  rencontre	  
timide	  »	   entre	   néo-‐ruraux	   de	   tous	   les	  
âges	   et	   ruraux	   de	   longue	   date	   (Gui-‐
mond	  et	  al,	  accepté).	  En	  effet,	  surtout	  
dans	   Brome-‐Missisquoi,	   des	   clivages	  
générationnels,	   linguistiques	   et	   cultu-‐
rels	   éloigneraient	   les	   deux	   groupes.	  
Plusieurs	   jeunes	   néo-‐bromisquois	   dé-‐
crivent	   les	   ruraux	   de	   longue	   date	  
comme	   étant	   des	   gens	   plus	   âgés,	  
ayant	   l’anglais	  comme	   langue	  d’usage	  
ainsi	  qu’une	  culture	  différente,	  tel	  que	  
l’illustre	  ce	  témoignage	  :	  

Dans	   la	   population	   locale,	   il	   y	   a	   beau-‐
coup	   de	   gens	   qui	   sont	   plus	   âgés.	   Les	  
jeunes,	   il	   y	   en	   a	   beaucoup	   qui	   partent	  
[en	   ville].	   Très	   certainement	   ici,	   il	   y	   a	  
une	  distance	  entre	   les	   anglophones	  et	  
les	   francophones,	   parce	   que	   c’est	   pas	  
la	   même	   culture.	   Je	   trouve	   qu’il	   y	   a	  
beaucoup	   de	   jeunes	   familles	   franco-‐
phones	  qui	  viennent	  ici	  et	  c’est	  sûr	  qu’il	  
n’y	   aura	   pas	   de	   mélange	   nécessaire-‐
ment.	  …	  La	  distance,	  ça	  peut	  être	  l’âge	  
aussi,	   on	   n’est	   pas	   aux	  mêmes	   étapes	  
de	  vie.	  

(BM10)	  

Toutefois,	   il	  semble	  que	   les	   jeunes	  
néo-‐arthabaskiens	   soient	   plus	   enclins	  
à	   développer	   des	   relations	   intimes	  
avec	   les	   ruraux	   de	   longue	   date.	   Ceci	  
s’expliquerait	  d’abord	  par	   la	  présence	  
des	   migrants	   de	   retour	   qui	   interagis-‐
sent	  plus	  facilement	  avec	  les	  ruraux	  de	  
longue	  date.	  En	  effet,	  tous	  y	  ont	  de	  la	  
famille	  et	  ont	  généralement	  gardé	  des	  
liens	  avec	  la	  population	  locale	  pendant	  
leur	  absence.	  En	  outre,	  les	  jeunes	  néo-‐
ruraux	  de	  ce	   territoire	  paraissent	  plus	  
ouverts	  aux	  ruraux	  de	  longue	  date	  qui	  
sont	  encore	  curieux	  de	  la	  présence	  des	  
nouvelles	   populations,	   comparative-‐
ment	   à	   Brome-‐Missisquoi	   où	   le	   phé-‐
nomène	  de	  néo-‐ruralité	  est	  plus	  ancien	  
et	  connu.	  

Projets	  d’avenir	  :	  quitter	  pour	  de	  nou-‐
veaux	  défis	  ?	  
Malgré	   l’évaluation	   positive	   que	   les	  
jeunes	  néo-‐ruraux	  font	  de	  leur	  installa-‐
tion	  en	  permanence	  à	  la	  campagne,	  la	  
plupart	   prévoient	   éventuellement	  
quitter	   leur	   milieu	   de	   vie	   actuel	   ou	  
demeurent	   indécis	   entre	   le	   désir	   de	  
rester	   ou	   de	   partir.	   Le	   principal	  motif	  
évoqué	  par	  la	  majorité	  des	  jeunes	  néo-‐
bromisquois	   et	   une	  minorité	   des	   néo-‐

arthabaskiens	  est	  le	  désir	  de	  relever	  de	  
nouveaux	   défis	   et	   de	   vivre	   d’autres	  
aventures.	   Dans	   cette	   quête,	   ils	   sou-‐
haitent	   possiblement	   quitter	   afin	  
d’acquérir	   et	   de	   partager	   avec	   leurs	  
enfants	   des	   expériences	   inédites	   ail-‐
leurs.	   Paradoxalement,	   ces	   mêmes	  
motifs	   recoupent	   ceux	   à	   l’origine	   de	  
leur	   migration	  à	   la	   campagne.	   Ils	   té-‐
moignent,	   en	   fait,	   de	   la	   recherche	   in-‐
cessante	   de	   la	   jeunesse	   de	   nouveau-‐
tés,	  de	  découvertes	  et	  d'expérimenta-‐
tions	  enrichissantes	  (Garneau,	  2006).	  

Un	  deuxième	  motif	  a	  trait	  au	  choix	  
de	   programmes	   scolaires	   plus	   diversi-‐
fiés	  en	  ville,	  et	  ce,	  à	  partir	  du	  moment	  
que	   leurs	   enfants	   atteindront	   les	   ni-‐
veaux	   secondaire	   ou	   collégial.	   Cela	  
concerne	   cette	   fois	   une	   majorité	   des	  
jeunes	  néo-‐arthabaskiens	  et	  une	  mino-‐
rité	  de	  néo-‐bromisquois.	   Les	  premiers	  
aimeraient	   qu’à	   ce	   stade	   de	   leur	   vie,	  
leurs	   enfants	   soient	   entre	   autres	   en	  
contact	   avec	   la	   langue	   anglaise	   alors	  
que	   les	   deuxièmes	   privilégieraient	   le	  
contact	   avec	   le	   multiculturalisme.	  
Ajoutons	   un	   troisième	   motif	   dans	   Ar-‐
thabaska,	   puisque	   quelques	   jeunes	  
venus	   s’établir	   pour	   des	   raisons	   pro-‐
fessionnelles	   seraient	   prêts	   à	   quitter	  
s’ils	   trouvaient,	  dans	  un	  autre	   lieu,	  un	  
emploi	   plus	   intéressant.	   Ce	   jeune	   ex-‐
plique	   que	   «	  tout	   est	   ouvert.	   L'ou-‐
vrage,	   si	   elle	   est	   à	   une	   [autre]	   place,	  
on	  va	  se	  déplacer	  »	  (AR1).	  

Advenant	   leur	   départ,	   les	   jeunes	  
néo-‐ruraux	   des	   deux	   MRC	   se	   distin-‐
guent	  dans	  leur	  rapport	  à	  la	  propriété.	  
Alors	   que	   ceux	   de	   Brome-‐Missisquoi	  
envisagent	   de	   conserver	   leur	   maison,	  
ceux	  d’Arthabaska	  prévoient	  plutôt	  un	  
départ	   définitif.	   Ce	   constat	   peut	   s'ex-‐
pliquer	  par	  le	  fait	  que	  les	  attraits	  de	  la	  
campagne	   soient	  pour	   les	  premiers	   le	  
principal	  motif	  de	  migration	  tandis	  que	  
pour	   les	   seconds,	   ce	   sont	   les	   motifs	  
professionnels	   et	   familiaux	   qui	   domi-‐
nent.	  Ainsi,	  les	  jeunes	  néo-‐bromisquois	  
privilégient	   plutôt	   un	   changement	   de	  
statut,	  devenant	  villégiateurs	  pendant	  
quelques	   années	   avant	   de	   revenir	  
s'installer	   à	   nouveau	   en	   permanence	  
au	  moment	   de	   la	   préretraite	   ou	   de	   la	  
retraite	  comme	  l’anticipe	  ce	  jeune	  :	  	  

[J’irais	  en	  ville]	  surtout	  pour	   les	  petits.	  
Parce	   que	  quand	   ils	   vont	   être	   ados,	   je	  
trouve	   qu’il	   y	   a	   plus	   d’activités	   cultu-‐
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relles.	   …	   J’aimerais	   retourner	   5-‐6	   ans	  
pour	   qu’ils	   puissent	   avoir	   accès	   à	   des	  
bonnes	   écoles	   en	   ville.	  …	  Donc	   je	  me	  
vois	   très	  bien	  retourner	  en	  ville	  puis	   je	  
sais	  qu’après	  10	  ans,	   je	  reviendrais	  finir	  
ma	  vie	  ici.	  

(BM16)	  

Compte	  tenu	  de	  tous	  les	  efforts	  et	  
stratégies	   mises	   en	   œuvre	   par	   ces	  
jeunes	  néo-‐bromisquois	  pour	   l'acquisi-‐
tion	  de	  leurs	  propriétés,	  on	  peut	  com-‐
prendre	   leur	   intention	   de	   les	   conser-‐
ver.	   Nous	   postulons	   qu’Arthabaska	  
étant	  moins	  prisée	  pour	  le	  tourisme	  et	  
la	   villégiature	   que	   Brome-‐Missisquoi,	  
les	   jeunes	  néo-‐arthabaskiens	  verraient	  
moins	   d’intérêt	   d’y	   conserver	   une	   de-‐
meure,	  sauf	  pour	  ceux	  qui	  sont	  claire-‐
ment	   revenus	   pour	   vivre	   à	   proximité	  
de	  leurs	  familles	  et	  amis.	  	  

Dans	  les	  deux	  MRC,	  la	  question	  de	  
la	  pérennité	  de	   l’établissement	  de	  ces	  
jeunes	  néo-‐ruraux	  se	  pose	  donc	  en	  lien	  
avec	  l’allongement	  de	  la	  jeunesse,	  leur	  
recherche	  de	  réalisation	  de	  soi	  et	   leur	  
ouverture	  à	  la	  mobilité,	  à	  de	  nouveaux	  
univers	  et	  à	  un	  mode	  de	  vie	  renouvelé.	  
En	   ce	   sens,	   Gauthier	   parle	   du	   noma-‐
disme	   des	   jeunes	   contemporains	   et	  
soutient	   que	   «	  les	   migrations	   ne	   peu-‐
vent	   être	   considérées	   comme	   défini-‐
tives	  parce	  qu’elles	  ne	  constituent	  pas,	  
en	  effet,	  un	  rejet	  du	  milieu	  d’origine	  ni	  
nécessairement	   la	   recherche	   immé-‐
diate	  de	   stabilité	   dans	  un	   lieu	  précis	  »	  
(2003b	  :	   27).	   Il	   ne	   faut	   conséquem-‐
ment	  pas	  se	  surprendre	  que	  leurs	  pro-‐
jets	   d’avenir	   puissent	   impliquer	   une	  
nouvelle	   migration	   pour	   poursuivre,	  
ailleurs,	   leur	   épanouissement	   person-‐
nel	   et	   celui	   de	   leur	   famille,	   comme	   le	  
laisse	  entendre	  ce	  témoignage	  :	  	  

Puis	  si	  on	  reste	  ici	  15	  ans,	  20	  ans,	  moi	  ça	  
fait	  mon	   affaire.	  On	   est	   bien	   ici.	  …	  Ça	  
fait	  qu’on	  pourrait	  passer	  plusieurs	  an-‐
nées	   ici	   sans	   problème.	   Très	   certaine-‐
ment	  qu’on	  ne	  sera	  pas	  enterré	  dans	  le	  
cimetière	  d’ici.	  Je	  pense	  qu’un	  moment	  
donné	   il	   va	   y	   avoir	   une	   fin.	  On	   va	  pro-‐
bablement	   aller	   ailleurs.	   Mais	   je	   ne	  
pense	   pas	   passer	   notre	   retraite	   ici.	  …	  
Tu	   sais,	   on	   n’est	   pas	   venu	   ici	   en	   tou-‐
ristes,	  puis	  on	  ne	  restera	  pas	  ici	  comme	  
retraités	  non	  plus.	  

(AR14)	  

Conclusion	  
Les	   résultats	   de	   cette	   recherche	   per-‐

mettent	   de	   conclure	   que	   les	   jeunes	  
néo-‐ruraux	   des	   deux	  MRC	   sont	   dyna-‐
miques,	   ambitieux	   et	   créatifs	   tout	   en	  
n’ayant	  pas	  peur	  des	  défis.	   Ils	  doivent	  
faire	   preuve	   de	   flexibilité	   et	   d’une	  
grande	   capacité	   d’adaptation	   afin	   de	  
surmonter	   les	   contraintes	   liées	   no-‐
tamment	  à	  l’acquisition	  d’une	  proprié-‐
té	   et	   à	   l’emploi.	   Dans	   un	   cas	   comme	  
dans	   l’autre,	   ils	   élaborent	   différentes	  
stratégies	   leur	  permettant	  de	  s’établir	  
et	  de	  subsister	  à	  la	  campagne.	  Leur	  in-‐
sertion	   parait	   se	   faire	   plus	   facilement	  
sur	   le	  plan	  social	  que	  professionnel	  et	  
résidentiel.	   Pour	   tous	   ces	   jeunes,	   la	  
quête	  d’une	  meilleure	  qualité	  de	  vie	  et	  
d’un	   nouveau	   mode	   de	   vie	   est	   omni-‐
présente	   où	   l’équilibre	   entre	   vie	   per-‐
sonnelle,	   familiale	   et	   professionnelle	  
est	   déterminante.	   Mais	   on	   remarque	  
également	   leurs	   interactions	   conti-‐
nues	   avec	   le	   milieu	   urbain	   tant	   pour	  
leur	   emploi	   que	   leurs	   liens	   sociaux	   et	  
certains	   services.	   Par	   ces	   relations	   de	  
complémentarité,	  ils	  renouvellent	  ainsi	  
les	   rapports	   ville-‐campagne	   et	   mon-‐
trent	  qu’il	   n’y	   a	  pas	  de	   rupture	  défini-‐
tive	  entre	  ces	  deux	  espaces.	  Il	  faudrait	  
poursuivre	   ces	   réflexions	   sur	   l'inter-‐
connexion	  croissante	  entre	   l’urbain	  et	  
le	   rural	   et	   en	   approfondir	   les	   modali-‐
tés,	  significations	  et	  conséquences.	  

À	   la	   lumière	   de	   notre	   analyse,	   il	  
semble	   que	   la	   grande	   mobilité	   carac-‐
térisant	   les	   jeunes	   d’aujourd’hui,	   leur	  
désir	   de	   relever	   des	   défis	   et	   de	   vivre	  
de	   nouvelles	   aventures	   contribuent	  
favorablement	   à	   un	   renouvellement	  
de	   la	  population	   rurale,	  pour	   le	  moins	  
temporairement.	  En	  ce	  début	  du	  XXIe	  
siècle,	   l’enjeu	   pour	   les	   décideurs	   ru-‐
raux	   est	   donc	   d’attirer	   les	   jeunes,	   de	  
faciliter	  leur	  insertion	  globale	  (résiden-‐
tielle,	   professionnelle,	   sociale,	   poli-‐
tique)	   et	   de	   les	   retenir	   au-‐delà	   de	  
l’expérience	   de	   vie	   qu’ils	   disent	   être	  
venus	  y	  chercher.	  Mais	  est-‐ce	  possible	  
de	   les	   enraciner	   durablement	   alors	  
que	   les	   besoins	   et	   intérêts	   changent	  
au	  fil	  des	  étapes	  de	  la	  vie	  ?	  

Les	  jeunes	  néo-‐ruraux	  sont,	  pour	  la	  
plupart,	  à	  la	  fois	  de	  nouveaux	  parents,	  
de	   nouveaux	  propriétaires	   et	   souvent	  
de	   nouveaux	   entrepreneurs.	   Dans	   ce	  
contexte,	   l’avenir	   est	   incertain	   et	   leur	  
réserve	  encore	  bien	  des	  surprises.	  Plu-‐
sieurs	   éléments	   sont	   susceptibles	  
d’intervenir	   dans	   leur	   choix	   de	   rester	  

ou	  de	  partir,	   tels	   le	  succès	  de	   leur	  en-‐
treprise	   et	   de	   leur	   insertion	   locale,	   la	  
conjoncture	   économique,	   la	   pré-‐
gnance	   des	   valeurs	   environnemen-‐
tales,	   l’influence	   de	   leurs	   enfants	   éle-‐
vés	   à	   la	   campagne,	   le	   taux	   élevé	   des	  
divorces	   et	   des	   séparations,	   la	   re-‐
cherche	  probable	  d’une	  stabilité	  gran-‐
dissante	  avec	   l’âge.	  Ces	   facteurs	   joue-‐
ront	  certainement	  en	  faveur	  ou	  à	  l'en-‐
contre	  de	  leur	  enracinement	  en	  milieu	  
rural.	   Seule	   une	   étude	   longitudinale	  
nous	   permettrait	   ultérieurement	   de	  
déterminer	   quel	   sera	   le	   parcours	   réel	  
de	   ces	   jeunes	   néo-‐ruraux,	   après	  
l’étape	   actuelle	   de	   la	   migration	   de	   la	  
ville	  vers	  la	  campagne.	  
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banisation	  Culture	  Société)	  et	  financé	  prin-‐
cipalement	  par	  le	  Conseil	  de	  recherche	  en	  
sciences	  humaines	  du	  Canada:	  
www.neoruraux.ucs.inrs.ca.	  Ce	  présent	  vo-‐
let	  traitant	  des	  jeunes	  néo-‐ruraux	  a	  égale-‐
ment	  été	  financé	  de	  façon	  complémentaire	  
par	  la	  MRC	  de	  Brome-‐Missisquoi	  et	  par	  le	  
Partenariat	  familles	  en	  mouvance	  et	  dyna-‐
miques	  intergénérationnelles	  de	  l’INRS.	  
Qu’ils	  soient	  ici	  remerciés.	  Nous	  exprimons	  
notre	  gratitude	  aux	  jeunes	  néo-‐ruraux	  qui	  
ont	  généreusement	  accepté	  de	  participer	  à	  
cette	  recherche.	  
2Consulter	  le	  site	  Web	  de	  Place	  aux	  jeunes	  
en	  région	  :	  www.placeauxjeunes.qc.ca/	  	  
3	  Voir	  le	  site	  Web	  de	  l’organisme,	  en	  particu-‐
lier	  la	  rubrique	  «	  migration	  et	  néo-‐
ruralité	  »	  :	  www.ruralite.qc.ca/fr	  	  
4	  Par	  migrants	  de	  retour,	  on	  entend	  les	  indi-‐
vidus	  ayant	  déjà	  vécu	  en	  permanence	  dans	  
la	  MRC	  dans	  laquelle	  ils	  choisissent	  de	  
s’installer	  à	  nouveau.	  Il	  n’y	  a	  aucun	  jeune	  de	  
retour	  dans	  Brome-‐Missisquoi,	  alors	  qu’un	  
peu	  moins	  de	  la	  moitié	  des	  jeunes	  interro-‐

                                                 
gés	  d’Arthabaska	  sont	  des	  migrants	  de	  re-‐
tour.	  
5	  Pour	  une	  description	  détaillée	  des	  deux	  
MRC	  et	  de	  leurs	  nouveaux	  résidents,	  con-‐
sulter	  l’article	  de	  Simard	  &	  Guimond	  (2010).	  
Un	  tableau	  comparatif	  y	  présente	  notam-‐
ment	  un	  portrait	  sociodémographique	  et	  
économique	  des	  nouveaux	  résidents	  dans	  
ces	  deux	  territoires.	  
6	  Afin	  de	  simplifier	  la	  présentation	  des	  don-‐
nées,	  les	  codes	  suivants	  sont	  utilisés	  pour	  
identifier	  la	  MRC	  des	  jeunes	  néo-‐ruraux	  :	  AR	  
(Arthabaska)	  et	  BM	  (Brome-‐Missisquoi).	  
7	  Pour	  une	  réflexion	  théorique	  sur	  cette	  no-‐
tion,	  voir	  Rose	  qui	  discute	  des	  limites	  de	  la	  
notion	  de	  stratégie	  appliquée	  aux	  jeunes	  
puisque	  ces	  derniers	  sont	  à	  la	  fois	  «	  des	  ac-‐
teurs	  et	  agents,	  libres	  et	  surdéterminés	  »,	  
par	  exemple	  par	  les	  pratiques	  des	  entre-‐
prises	  ou	  le	  rôle	  des	  politiques	  publiques	  
(1999	  :	  176).	  
8	  Notons	  que	  cette	  statistique	  comprend	  
aussi	  les	  municipalités	  pour	  lesquelles	  la	  va-‐
leur	  foncière	  des	  maisons	  unifamiliales	  sont	  
les	  plus	  basses.	  Par	  contraste,	  la	  valeur	  fon-‐
cière	  moyenne	  des	  maisons	  unifamiliales	  
dans	  Arthabaska	  en	  2010	  était	  réellement	  
moindre,	  atteignant	  123	  832	  $.	  
9	  Dans	  son	  ouvrage	  consacré	  au	  travail	  in-‐
dépendant,	  D’Amours	  signale	  la	  distinction	  
entre	  l’emploi	  atypique	  et	  typique	  effec-‐
tuée	  par	  deux	  auteurs.	  Celle-‐ci	  est	  révélée	  
par	  au	  moins	  un	  de	  ces	  aspects	  :	  «	  une	  du-‐
rée	  hebdomadaire	  de	  travail	  inférieur	  à	  la	  
durée	  normale	  (cas	  de	  l’emploi	  à	  temps	  
partiel),	  la	  durée	  limitée	  ou	  l’instabilité	  du	  
lien	  d’emploi	  (cas	  de	  l’emploi	  temporaire,	  
saisonnier,	  occasionnel,	  contractuel)	  ou	  le	  
remplacement	  du	  lien	  d’emploi	  par	  une	  re-‐
lation	  client/fournisseur	  (cas	  du	  travail	  
autonome	  ou	  indépendant)	  »	  (Vallée,	  1999	  
et	  Matte	  et	  al	  1998,	  cités	  par	  D’Amours,	  
2006	  :	  1).	  
10	  À	  noter	  que	  les	  jeunes	  des	  deux	  MRC,	  
comme	  les	  néo-‐ruraux	  d’autres	  tranches	  
d’âges	  et	  les	  ruraux	  de	  longue	  date,	  entre-‐
tiennent	  un	  rapport	  étroit	  avec	  la	  ville.	  En	  
effet,	  ils	  y	  connaissent	  des	  déplacements	  
fréquents,	  non	  seulement	  pour	  le	  travail,	  
mais	  aussi	  entre	  autres	  pour	  visiter	  les	  
proches	  (famille,	  parenté,	  amis),	  participer	  
à	  des	  activités	  récréatives	  ou	  culturelles	  ou	  
encore	  magasiner.	  Voir	  l’article	  de	  Guimond	  
&	  Simard	  (2011)	  publié	  dans	  ce	  même	  nu-‐
méro.	  
11	  L’Office	  québécois	  de	  la	  langue	  française	  
définit	  le	  navettage	  comme	  étant	  le	  dépla-‐
cement	  quotidien	  des	  travailleurs,	  à	  horaire	  
fixe,	  du	  domicile	  au	  lieu	  de	  travail,	  et	  inver-‐
sement.	  
12	  Schine	  précise	  que	  ce	  type	  
d’entrepreneur	  réfère	  à	  un	  individu	  qui	  
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«	  crée	  une	  entreprise	  autour	  de	  ses	  pas-‐
sions	  et	  d’un	  style	  de	  vie	  qui	  reflète	  des	  en-‐
gagements	  au-‐delà	  du	  succès	  financier,	  al-‐
lant	  de	  la	  santé,	  de	  la	  créativité	  ou	  de	  la	  
famille	  au	  voyage,	  au	  bénévolat,	  à	  la	  philan-‐
thropie	  »	  (Cité	  et	  traduit	  par	  Saleilles,	  2006	  :	  
59).	  	  
13	  S’appuyant	  sur	  une	  étude	  auprès	  de	  tra-‐
vailleurs	  autonomes	  québécois,	  les	  auteurs	  
dégagent	  cinq	  profils	  différents	  à	  partir	  no-‐
tamment	  d’une	  échelle	  d’appréciation	  va-‐
riant	  du	  positif	  au	  négatif	  :	  1)	  les	  comblés	  ;	  
2)	  les	  nuancés	  ;	  3)	  les	  tenaces	  ou	  idéalistes	  ;	  
4)	  les	  insatisfaits	  parfois	  résignés	  ;	  5)	  les	  
très	  insatisfaits	  (2007).	  
14	  Les	  conséquences	  de	  l’arrivée	  des	  nou-‐
velles	  populations	  rurales	  ont	  bien	  été	  do-‐
cumentées,	  dont	  l’amélioration	  de	  
l’environnement	  bâti	  et	  la	  revalorisation	  
d’anciennes	  bâtisses	  achetées	  et	  rénovées	  
par	  les	  néo-‐ruraux.	  Voir	  notamment	  Phillips	  
(2005)	  et	  Simard	  &	  Guimond	  (accepté).	  
15	  Nous	  sommes	  présentement	  à	  réaliser	  
une	  analyse	  plus	  poussée	  des	  diverses	  mo-‐
dalités	  de	  participation	  politique	  et	  envi-‐
ronnementale	  de	  l’ensemble	  des	  néo-‐
ruraux	  et	  de	  leur	  rapport	  à	  la	  gouvernance,	  
tout	  en	  comparant	  leurs	  visions	  des	  enjeux	  
locaux	  avec	  celles	  d’autres	  acteurs	  (ruraux	  
de	  longue	  date,	  élus,	  dirigeants	  
d’organismes).	  
16	  Dans	  cette	  recherche,	  les	  ruraux	  de	  
longue	  date	  sont	  des	  individus	  qui	  sont	  nés	  
dans	  cette	  MRC	  ou	  qui	  y	  vivent	  en	  perma-‐
nence	  depuis	  plus	  de	  20	  ans.	  


