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La collection Géographie contemporaine change 
d’image. Le souci de renouveau de la direction des 
Presses de l’Université du Québec et l’attachement aux 

traditions du directeur de la collection ont abouti à un compromis qui rend 
la collection plus attrayante tout en affirmant la continuité avec sa  mission, 
soit celle de diffuser des travaux de nature scientifique ou pédago gique 
qui permettent d’enrichir la  réflexion géographique. Ce changement est 
l’occasion d’un rapide  bilan. Cette collection qui, au départ, voulait  remplir 
un vide s’est avérée féconde. Depuis 1998, plus de vingt titres ont été 
 publiés, plusieurs ayant donné lieu à des rééditions.  Analysant le monde 
à toutes ses échelles, du mondial au local, des travaux de chercheurs du 
Québec et d’ailleurs ont interrogé le territoire et les possibilités qu’il offre 
dans un contexte qui requiert la révision des choix de déve loppement de 
nos sociétés. La collection  devient ainsi ce qu’elle cherchait à être, soit 
une tribune en langue française pour l’analyse des territoires. La nouvelle 
image, plus accessible, réaffirme cet objectif. Le monde, dans sa globa
lité, est impen sable sans des repères territoriaux qu’il  importe de rendre 
 visibles. Sans ces repères, les liens sociaux sont impossibles, la préoc
cupation pour le bien commun disparaît et seul l’indi vidualisme a droit 
de cité. Les  repères territoriaux sont nécessaires pour un développement 
respectueux des générations futures, certes, mais aussi des collectivités qui 
nous entourent et avec lesquelles nous partageons la planète. C’est ce que 
l’éducation géographique des citoyens rend possible et c’est le défi qui a 
guidé et qui continuera de guider les travaux de la collection Géographie 
 contemporaine.

JuanLuis Klein 
Directeur de la collection

             COLLECTIONGéographie
           CONTEMPORAINE
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Avant-propos  
de la 2e édition

Ce livre, publié pour la première fois en 2006, augmenté et entièrement mis à jour 
en 2011, vise deux objectifs. D’une part, il sert d’appui à des cours et enseignements 
au sujet du monde contemporain. D’autre part, il passe en revue les enjeux et boule-
versements qui traversent l’« espace-monde » contemporain. Ce concept d’« espace-
monde » est la base d’une approche géographique qui fait appel à des contributions 
pluridisciplinaires. Le livre est constitué d’un ensemble de chapitres et de capsules, 
appuyés par des cartes et des tableaux. Les chapitres abordent les problèmes étudiés 
dans une perspective large et synthétique. Les capsules sont axées sur des aspects plus 
précis qui approfondissent ou illustrent les analyses plus globales présentées dans 
les chapitres.

Le livre est divisé en deux parties. La partie 1 présente quelques-uns des enjeux 
fondamentaux d’un monde en mutation qui se structure à plusieurs échelles et qui 
met en scène plusieurs acteurs. Cette partie aborde le contexte écologique, politique, 
économique et social dans lequel s’insère la construction d’un espace-monde qui inter-
pelle la géographie à cause de la complexité et des tensions territoriales qui le traversent. 
La partie 2 porte sur ce que nous appelons « les continents de l’espace-monde ». Ce 
sont les grands espaces où se met en scène la mondialisation. Pour chacun d’entre eux 
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sont étudiés les grandes concentrations géosociales et géoéconomiques, les facteurs 
et contraintes physiques, les trajectoires évolutives, les différents territoires ainsi que 
les principaux enjeux. Deux annexes complètent l’information sur des données géo-
graphiques de base (superficie et démographie) et sur des données sur la situation 
socioéconomique. Deux index (des auteurs cités et de lieux) ont été ajoutés à cette 
deuxième édition afin de faciliter la consultation du livre.

L’analyse thématique et régionale proposée dans l’ouvrage montre que l’espace-
monde est tout sauf homogène, ce qui met en relief l’importance d’une approche 
géographique attentive aux lieux, aux spécificités territoriales. Science du territoire, la 
géographie aborde le rapport de la société à l’espace. Ce rapport est à l’origine de 
l’ancrage territorial des collectivités humaines. Mondialisation aidant, cet ancrage 
territorial change. De nouveaux équilibres entre les collectivités et leur espace géogra-
phique cohabitent avec de profonds déséquilibres sociaux et écologiques, lesquels 
mettent au défi la capacité des décideurs et des citoyens, à tous les niveaux, du local 
au mondial, de prendre les décisions appropriées pour construire un monde équitable 
et viable.

Pour la réalisation de ce livre, nous avons compté sur la collaboration de plu-
sieurs personnes à qui nous tenons à exprimer notre gratitude. D’abord, évidemment, 
nous remercions les auteurs qui ont accepté notre invitation à partager les fruits de 
leurs savoirs avec les lecteurs de cet ouvrage. Nous tenons aussi à souligner la contri-
bution de Carole Tardif, Christine Champagne et Patrick Forest, qui nous ont assistés 
dans la rédaction de la première édition. Pour la préparation de cette deuxième édition, 
nous avons compté sur la précieuse collaboration de Matthieu Roy qui a fait une 
révision minutieuse des différents textes afin de faciliter leur mise à jour par les auteurs. 
Il a aussi assuré la mise à jour des deux tableaux présentés en annexe ainsi que la 
préparation des deux index qui enrichissent cette nouvelle version du livre. 

Nous remercions aussi Karine Tessier, cartographe au LATIG (Université Laval), 
responsable de la production des cartes qui documentent les chapitres et capsules du 
livre, et André Parent, cartographe au GEOLAB (Université du Québec à Montréal), 
qui a réalisé la première version de certaines cartes. Nous tenons aussi à remercier 
les collègues qui ont accepté d’évaluer les textes et qui, dans bien de cas, ont fait des 
sugges tions qui se sont traduites par l’enrichissement global du livre. Puis, nous remer-
cions les étudiants qui ont utilisé ce livre dans sa première édition et qui nous ont fait 
des critiques pertinentes et enrichissantes qui ont contribué à son amélioration dans 
le cadre de cette deuxième édition.

Juan-Luis Klein et Frédéric Lasserre
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Introduction

Une perspectIVe géogrAphIqUe
Pour la lecture de l’espace-monde

Juan-Luis Klein et frédéric Lasserre

Ce livre vise à fournir les principales clés nécessaires à la compréhension des 
changements que traverse le monde dans son organisation économique et politique. 
La société-monde se déploie sur un espace-monde où les frontières nationales ne consti-
tuent plus des limites étanches, mais où d’autres facteurs complexifient des espaces 
qui jusqu’à un passé récent étaient délimités et compris surtout par leur appartenance 
étatique. Les diversités ethniques et culturelles, l’attraction économique ou sociale de 
pôles en compétition, l’insertion différentielle des régions et des secteurs dans l’éco-
nomie mondiale, l’information et les modèles culturels exercent une influence sur les 
populations mondiales et sur leurs identités et constituent autant de facteurs qui struc-
turent et restructurent les territorialités sociales dans un monde qui, bien que globalisé, 
n’a rien d’homogène ni d’isomorphe.
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Le regard géographique
Le regard que nous proposons est essentiellement géographique. Mais qu’est-ce qu’un 
tel regard ? Lors de l’ouverture d’un congrès tenu par l’Association des sciences régio-
nales de langue française il y a quelques années, l’un des conférenciers-vedettes, éco-
nomiste et, surtout, économètre, se réjouissait de voir la géographie présente au congrès. 
« Nous découvrons le territoire avec ses spécificités et ses particularités », déclara-t-il. 
« Nous prenons connaissance de l’explication géographique. » Et pour réaffirmer son 
propos, il ajouta, à la surprise de bien des géographes présents, « nous relisons Vidal 
de la Blache ». Il aurait pu se référer aux géographes contemporains – et ils ont été 
nombreux au cours des dernières années – qui ont apporté un renouveau à la concep-
tualisation géographique et qui ont décrit et expliqué les effets de la mondialisation 
sur l’espace et sur le développement économique, par exemple. Mais non ! Pour appuyer 
ses propos, il a fait référence à Vidal de La Blache, l’un des fondateurs de la géographie, 
pour qui cette discipline était la science des lieux.

Le retour des lieux et l’intérêt pour le territoire
Cette anecdote révèle une attitude qui est loin de constituer un fait isolé. Georges 
Benko et Alain Lipietz, dans l’introduction à leur ouvrage Les régions qui gagnent, 
qui présente le renouvellement des paradigmes en géographie économique, décrètent 
le retour du singulier, de la personnalité régionale – « à la Vidal de la Blache », 
 précisent-ils. Bon nombre de géographes, mais aussi des spécialistes provenant d’autres 
sciences du social1 ainsi que des acteurs socioéconomiques, découvrent, voire redé-
couvrent l’importance des lieux et des collectivités qui y résident, ce qui dénote cer-
tainement aussi bien un changement de paradigme qu’une nouvelle sensibilité face à 
une tendance globale dans la structuration de la société. Les sciences politiques, la 
sociologie, le travail social, les sciences économiques découvrent la notion de territoire 
et l’intègrent dans leur analyse. N’est-ce pas un paradoxe dans un contexte de 
 mondialisation où d’aucuns ont décrété la fin des territoires ?

Le retour des lieux après un long parcours
L’intérêt pour les lieux, pour les régions et pour le territoire constitue un renversement 
de tendance car l’histoire des sciences humaines révèle non seulement la méconnais-
sance mais aussi le mépris des lieux et de ce qu’ils représentent, à savoir les différences 
et les spécificités. N’oublions pas que cette opposition entre le global et le local a 
marqué l’orientation des sciences du social dès le xixe siècle.

 1. Nous préférons parler de « sciences du social » plutôt que de « sciences sociales » parce que 
plusieurs sciences qui ne sont pas toujours considérées comme des sciences sociales, ce qui 
est d’ailleurs le cas de la géographie pour certains auteurs, concernent néanmoins la société.
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Cette opposition a été bien énoncée par le sociologue allemand F. Tönnies, 
auteur d’une théorie construite autour du couple Gemeinschaft (communauté) et 
 Gesellschaft (société). Ces deux concepts représentent deux modalités antagonistes de 
la réalité sociale. Le concept de communauté s’appuie sur les solidarités de base entre 
les individus et met en œuvre les sentiments, alors que le concept de société fait inter-
venir la pensée, la rationalité et l’intelligence collectives. Prolongés et appliqués par 
des représentants de diverses disciplines, ces deux concepts servent à expliquer les 
transformations des relations sociales au cours de la première moitié du xxe siècle, où 
s’opposent la ville, qui est définie comme le foyer de la modernité et du cosmo politisme, 
et le rural, qui devient l’expression de la tradition, de l’homogénéité, voire du passé.

La géographie prend parti dans ce débat dès sa fondation comme discipline 
instituée. Confronté à la sociologie qui définissait la société en tant qu’ensemble avec 
des règles et une rationalité propres, Vidal de la Blache soutenait que l’espace national 
se composait de sous-ensembles territoriaux articulés entre eux et dont les critères de 
définition étaient à la fois physiques et humains. Utilisant les ressources fournies par 
le milieu naturel selon leur degré de connaissance technique, les collectivités humaines 
s’adaptent, selon lui, à leur milieu physique tout en le transformant. L’adaptation de 
l’homme à la nature et le degré de transformation de celle-ci par celui-là se traduisent 
en des genres de vie particuliers déterminant l’organisation des sociétés dans des lieux 
dont l’explication ne peut pas être soumise à des règles universelles. « La géographie 
est une science des lieux et non des hommes », décrète Vidal de la Blache, marquant 
ainsi l’objet de la géographie et sa place sur l’échiquier scientifique.

Or les lieux, objet d’étude des géographes, sont vite devenus, dans la perspec-
tive de la sociologie de Durkheim et, plus tard, dans celle des sciences économiques 
de Keynes, des poches de résistance au progrès apporté par les sociétés nationales et 
par les États dans la construction des phases avancées de la société moderne. Dès les 
années 1930, et surtout depuis l’après-guerre, la croissance économique nationale, la 
mise en œuvre de l’État-providence et l’homogénéisation économique et culturelle des 
espaces nationaux se traduisent par le triomphe de la société nationale sur les lieux. 
La géographie elle-même finit par tourner le dos à l’héritage de Vidal de la Blache. 
D’une part, les géographes anglo-saxons imprégnés de la prétendue theoretical revolu-
tion, c’est-à-dire de l’influence des méthodes quantitatives, implantées en géographie 
par des auteurs tels E. Hullman, W. Bunge, B.L. Berry et D. Harvey, se lancent dans 
des analyses basées sur des méthodes quantitatives complexes, adoptant des modèles 
géométriques, et quittent ainsi le champ de l’explication des territoires. Essayant de 
dépasser la description, typique de la géographie traditionnelle, plusieurs auteurs se 
lancent à la découverte des « lois spatiales », dans le sillon des travaux sur les places 
centrales que A. Lösch et W. Christaller avaient commencés dans l’Allemagne des 
années 1930, ce qui donne lieu à ce qui a été appelé la « nouvelle géographie ».
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D’autre part, dans les années 1970, des géographes inspirés du structuralisme 
et de l’économie politique marxiste, tels R. Peet, J. Lévy, G. Dimeo et M. Santos, ainsi 
que certains géographes déçus par les insuffisances théoriques de la nouvelle géogra-
phie, tels D. Harvey et W. Bunge, développent une approche globale de l’espace où 
les acteurs sont déterminés ou surdéterminés par leur place dans la structure des 
rapports de production. Cette approche radicale inspire les tenants de ce qui est connu 
comme la « géographie critique ».

Ce renouveau de la géographie a un effet crucial sur son objet. L’espace, abs-
trait et donc généralisable, rationnel et donc gouvernable, s’érige en objet principal de 
la géographie, remplaçant les lieux. Cela permet la réalisation de travaux impression-
nants, aussi bien dans le cas de la nouvelle géographie, à cause de la quantité d’infor-
mations analysées, que dans celui de la géographie critique, à cause de la profondeur 
de l’analyse théorique des rapports société-espace. Mais, dans les deux cas, le territoire 
et la spécificité des lieux sont évincés. La géographie n’était donc plus la science des 
lieux, mais elle n’était toujours pas la science des hommes. Elle devient la science de 
l’espace, sorte d’expression géographique de la Gesellschaft de Tönnies ou de la « société » 
durkheimienne. Autant le structuralisme avait conçu l’histoire des sociétés comme 
« un procès sans sujet », selon la phrase célèbre de Louis Althusser, autant la nouvelle 
géographie et la géographie radicale concevaient l’espace comme un univers sans lieu.

Or voici que depuis les années 1980, progressivement, la géographie et les 
sciences humaines en général redécouvrent les lieux, la région, le local. Mais on  découvre 
aussi le global. En fait, cette nouvelle perspective géographique permet de voir que 
le local est un jalon de l’adaptation des sociétés aux nouveaux espaces économiques 
supranationaux. C’est que les États nationaux, qui incarnaient la société globale, le 
Gesellschaft de Tönnies, sans disparaître, ont subi un processus de soumission progres-
sive à des règles et à des institutions de plus en plus puissantes, qui opèrent à l’échelle 
mondiale et qui leur imposent des normes de conduite, ce qui provoque une crise de 
régulation de la société, ainsi que sa restructuration. L’espace mondial s’appuie sur 
une société qui semble reterritorialisée, relocalisée, où le local et les lieux produisent 
le sens, les identités collectives, que la société ne suscite plus aussi facilement.

Trois outils méthodologiques
Alors, comment jeter un regard géographique sur ce nouvel espace-monde en struc-
turation ? Nous proposons dans cet ouvrage qu’un tel regard s’appuie sur trois outils 
méthodologiques : le territoire, l’échelle et la carte.

1. Le territoire médiatise le rapport de la société à l’espace et au temps. Le ter-
ritoire est un espace délimité, façonné et occupé par une collectivité, qui est 
à la fois instrument et milieu de sa reproduction et qui agit comme ciment des 
liens sociaux entre les acteurs et citoyens qui la constituent. La collectivité 
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gère, planifie, aménage et habite le territoire, mais celui-ci provoque des per-
ceptions et des attitudes différenciées chez les acteurs et citoyens qui l’habitent, 
qui conditionnent leurs interrelations ainsi que leurs façons de l’habiter, le 
gérer, le planifier et l’aménager.

2. L’échelle (locale, régionale, nationale, supranationale) exprime la nature et 
l’ampleur des interrelations entre les acteurs et habitants d’une collectivité et 
entre les acteurs et habitants de diverses collectivités. L’échelle nous permet 
de mettre l’accent sur un aspect ou un lieu ou sur plusieurs aspects et plu-
sieurs lieux. Ce que nous proposons est que le propre du regard géographique 
est de combiner plusieurs échelles, ce qui permet l’analyse des lieux et leurs 
interrelations, ainsi que leurs différents niveaux d’imbrication.

3. Quant à la carte, qui peut prendre plusieurs formes et avoir plusieurs fonctions, 
elle est l’outil privilégié par l’approche géographique pour appréhender et 
représenter les diverses configurations territoriales qui composent l’espace-
monde et pour donner à voir la complexité des échelles d’interrelations qui 
les façonnent.

Ce sont ces outils qui permettent de voir que l’espace-monde est traversé par 
une sorte de restructuration dans la répartition du pouvoir entre des instances politi-
ques, juridiques, économiques et sociales qui œuvrent à des échelles différentes, du 
local au mondial, en passant par le national, donnant lieu au phénomène combiné de 
« métropolisation » et de « réticulation », où les inégalités reposent sur la distanciation 
progressive entre les secteurs connectés à la mondialisation, qui bénéficient de la 
«  nouvelle économie », de l’« économie des connaissances », et ceux qui en sont exclus.

Pistes et enjeux pour la lecture de l’espace-monde
Les grands changements qui caractérisent le monde contemporain président donc à 
la structuration de nouvelles configurations socioterritoriales, où se combinent et se 
superposent diverses échelles. Ces changements concernent aussi bien les politiques 
étatiques, qui réduisent les obstacles à l’intégration et aux échanges économiques, ce 
qui permet une gestion du monde de plus en plus globalisée, que les technologies, 
lesquelles intensifient la circulation des informations, des produits, des idées et des 
connaissances, ce qui favorise la création et l’élargissement des réseaux sociaux et 
économiques. L’espace-monde est dès lors structuré sur la base de réseaux globaux et 
de nœuds locaux, ce qui met les instances politiques locales, régionales et, surtout, 
nationales au défi de mettre en œuvre de nouvelles formes de gouvernance, de façon 
à assurer la permanence de la démocratie. Ce défi s’exprime même par la mise en 
œuvre de territoires supranationaux où l’échelle de la gouvernance se rapproche de 
celle des enjeux dont elle s’occupe, comme dans le cas de l’Union européenne.
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Une lecture globale et régionale
Les principaux bouleversements qui affectent la carte de l’espace-monde sont traités 
dans ce livre tant dans leur dimension globale que dans leur expression régionale. 
La première partie du livre, intitulée « Les enjeux et les défis de la construction de 
 l’espace-monde », qui traite des dimensions globales de ces enjeux, aborde quatre 
grands thèmes : l’analyse des rapports à l’environnement, les trajectoires de la mon-
dialisation et leurs effets sur les États-nations, les rapports entre développement et 
sous-développement et la métropolisation.

Ces enjeux sont traités en profondeur, en dégageant leur complexité et leur 
spécificité géographique, dans une deuxième partie intitulée « Les continents de l’espace-
monde », qui passe en revue les différentes régions géopolitiques et géoécono miques de 
la planète. Ces régions sont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe,  l’ex-URSS, 
l’Asie du Nord-Est, l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud, l’Océanie, le Moyen-Orient et 
l’Afrique. Ces thèmes et régions sont abordés par des chapitres synthétiques suivis de 
capsules qui, sous forme d’études de cas ou d’analyses ponctuelles, approfondissent 
les principaux enjeux soulevés par les différents chapitres. Ces chapitres et capsules 
sont documentés par des tableaux et des cartes à jour.

Deux tableaux synthétiques portant sur les dimensions démographiques et 
socioéconomiques de l’espace-monde clôturent le tout et fournissent l’information 
nécessaire pour des analyses plus détaillées.

Les grands changements et les principaux défis
La partie thématique et la partie régionale font ressortir les principaux changements 
que traverse l’espace-monde, du local au global. Nous les soulignons, d’une part, parce 
qu’ils donnent à voir le caractère récent des transformations que le monde a connues, 
monde en mouvement qui pourrait bien continuer de se transformer à vive allure, 
et, d’autre part, parce qu’ils soulèvent de nouveaux défis de gouvernance et de 
 structuration territoriale.

Le siècle passé a été marqué par les deux conflits mondiaux (1914-1918 et 
1939-1945) qui ont conduit à l’émergence de la guerre froide, aux plus grandes tueries 
que l’humanité ait connues, à la redéfinition des frontières européennes. Les deux 
guerres mondiales ont aussi conduit à la concrétisation du projet communiste avec, 
dès 1917, la révolution en Russie, l’apparition de l’URSS, puis la polarisation, dès 
1947, du monde politique autour d’une rivalité idéologique entre capitalisme et commu-
nisme. C’est parce que cette rivalité avait tellement structuré le monde de la seconde 
moitié du xxe siècle que la chute de l’URSS, en 1991, a bouleversé l’ordre mondial. 
Non seulement l’Union soviétique disparaissait, laissant la place à 15 nouvelles répu-
bliques indépendantes et favorisant du même coup l’apparition de conflits entre ces 
États parfois fragiles et aux légitimités en construction, mais sa disparition provoquait 
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aussi la fin de l’équilibre (établi notamment par la terreur nucléaire) entre deux super-
puissances. Elle entraînait aussi la fin d’une conception linéaire et téléologique de la 
société d’inspiration occidentale dont le marxisme ne proposait que la forme extrême.

Les États-Unis se sont retrouvés en position de puissance hégémonique. Bon 
nombre de conflits, attisés par des rivalités idéologiques, ont semblé momentanément 
résorbés dans la mouvance de la chute du communisme. Mais, les sources de ces 
conflits n’étant pas effacées, soit les profondes inégalités sociales internes et l’inégale 
répartition de la richesse mondiale, ils sont réapparus sous d’autres formes plus prag-
matiques, posant de nouveaux enjeux : le contrôle des ressources naturelles, l’accès 
aux nouvelles technologies, l’intégration commerciale.

Le xxe siècle a aussi été marqué par la décolonisation en Afrique et en Asie, 
corollaire du déclin de la puissance européenne. La vague des indépendances, à partir 
des années 1950, a entraîné la multiplication du nombre d’États indépendants, plus 
ou moins capables de faire face aux défis de leur développement et aux pressions 
d’une mondialisation croissante. La décolonisation n’a pas résolu la question du « mal-
développement » et celle de la démocratie, comme l’ont montré les révoltes demandant 
plus de liberté et de démocratie qui ont éclaté en Tunisie en janvier 2011 et qui se sont 
répandues par la suite dans tout le monde arabe.

Par ailleurs, ce qui semblait une rivalité idéologique occultait une lutte pour 
le contrôle du monde, plus claire aujourd’hui avec l’émergence de la Chine et d’autres 
puissances asiatiques, la reconstitution d’un espace d’influence de la Russie, l’Union 
européenne, l’émergence du Brésil appuyée par le Mercosur (Marché commun du Sud) 
et, bien sûr, la constitution de l’ALENA comme soutien à la stratégie mondiale des 
États-Unis. Par ailleurs, les États-Unis, malgré un déclin relatif de leur puissance éco-
nomique et politique, n’hésitent pas à imposer leurs intérêts de façon unilatérale et 
militaire lorsque cela est nécessaire, devenant ainsi une sorte de gendarme du monde, 
comme cela a été le cas en 1991 en Irak et, de façon encore plus évidente après le 
11 septembre 2001, en Afghanistan et encore en Irak.

Enfin, nous avons été témoins depuis les années 1980 de l’avènement de la 
mondialisation. En ce qui concerne le commerce, ce phénomène, déjà en marche pen-
dant la guerre froide, se développe à vive allure avec l’ouverture des frontières au 
commerce international et à la circulation des capitaux. Certes ce phénomène n’est 
pas nouveau. On parle volontiers d’une première mondialisation au xixe siècle. C’est 
son accélération et des changements dans la nature du phénomène qui marquent le 
début du xxie siècle, avec la capacité des entreprises à délocaliser et à intégrer leur 
production sans égard aux frontières politiques, avec la généralisation des raisonne-
ments économiques d’échelle planétaire, avec l’interdépendance croissante des sociétés 
pour leur développement et, surtout, avec le contrôle de l’économie mondiale par un 
capital financier mobile et volatil. L’hégémonie du capital financier a imposé une 
logique spéculative de court terme dont l’absurdité et la dangerosité ont été mises en 
évidence par la crise de 2008, la pire que le capitalisme ait vécue depuis celle de 1929.
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Ce sont aussi les dimensions politiques, juridiques et culturelles de la mon-
dialisation qui marquent la lecture de l’espace-monde du xxie siècle. De nouvelles 
puissances économiques, telles que la Chine, l’Inde et le Brésil, viennent s’ajouter 
aux États-Unis, au Japon et à l’Union européenne. La multipolarité économique se 
structure : sera-t-elle un gage de la multipolarité politique ?

Bref, le monde se transforme sous nos yeux. La mondialisation rapproche les 
sociétés mais ne gomme pas leurs différences, ne résout pas tous les conflits politiques, 
bien au contraire (Sassen, 2006). Certains perdurent, héritages de la guerre froide. D’autres 
conflits ou rivalités émergent, provoqués tout à la fois par le mal-développement, la 
déstructuration des États, les pressions qui s’exercent sur les ressources naturelles et 
humaines et qui sont provoquées par l’émergence de nouveaux pôles économiques, 
comme en Afrique des Grands Lacs, en Bolivie, au Moyen-Orient, en Asie centrale. Enfin, 
certains conflits traduisent peut-être les chocs et contre-chocs du refus par certains pays 
de l’hégémonie étasunienne, comme les relations délicates entre la Chine et les États-
Unis, le programme nucléaire iranien ou l’influence croissante de l’option proposée 
par Chavez en Amérique latine. Pour comprendre le monde de demain, il importe de 
bien saisir l’ensemble des réseaux, des tensions, des problèmes du monde d’aujourd’hui.

Que faire ?
Comment maintenir, voire recréer des espaces de solidarité dans ce contexte ? D’abord 
en montrant et en expliquant les nouveaux enjeux géographiques observés sur la 
planète ainsi que les restructurations territoriales d’échelle à la fois locale et planétaire 
qu’ils provoquent, de façon à concevoir les espaces de gouvernance appropriés. Le 
repérage et la reconnaissance des nouvelles configurations territoriales qui composent 
l’espace-monde informent les acteurs politiques et sociaux, lesquels doivent faire face 
aux problèmes posés par les effets de ces restructurations. Ces effets se traduisent, 
d’une part, par la désagrégation et le recentrage des solidarités et des liens sociaux et, 
d’autre part, par le besoin de mettre en œuvre de nouveaux modes d’intervention. Les 
acteurs se confrontent ainsi au défi d’innover, de redéfinir des stratégies et des modes 
de « gouvernance territoriale », ceux-ci intégrant de plus en plus des préoccupations 
environnementales. Le défi consiste en la territorialisation des réseaux, en la mise en 
relation des acteurs de façon à créer des « systèmes territoriaux » d’innovation écono-
mique et sociale, à reconstruire les bases d’une société plurielle et solidaire et à mettre 
la collectivité en harmonie avec son environnement. Qui le fait ?…
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